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AVERTISSEMENT

Si on a supprime volontairement de ce livre, qui

s*adresse au public cultive dans son ensemble, tout

appareil d 'erudition, cela ne veut pas dire qu'onn'ait

pas cherche a le mettre au courant des demieres

decouvertes scientifiques. Les specialistesverront bien,

du mains nous Vesperons, qu'il est etabli sur une

documentation etendue, parfois mime inedite, inter-

pretee par une critique independante.

Mais Verudition est une chose, ITiistoire en est une

autre. L 'erudition recherche et rassemble les temoi-

gnages du passe, elle les etudie un a un, elle les

confronte pour en faire jaillir la verite. L'histoire

reconstitue et expose. L 'une est analyse. L 'autre est

synthese.

Nous avons tente id de faire oeuvre dliistorien,

c'est-d-dire que nous avons voulu tracer un tableau,

aussi exact, aussi clair et aussi vivant que possible, de
ce que fut la Revolution frangaise sous ses differents

aspects. Nous nous sommes attache avant touta mettre



en lumiere Venchainement des faits en les expliquant

par les manieres de penser de Vepoque et par le jeu

des interets et des forces en presence, sans negliger les

facteurs individuels toutes les fois que nous avons pu
en saisir Taction.

Le cadre qui nous etait impose ne nous permettait

pas de tout dire. Nous avons ete oblige de faire un
choix parmi les evenements. Mais nous esperons

n 'avoir rien laisse tomberd'essentiel.

Ce premier volume s 'arrete avec la chute du trdne

au 10 aout 1792. Deux autres volumes exposeront

ITiistoire de la Republique democratique du 10 aout

1 792 au 9 thermidor an II. L Tiistoirede la Republique

bourgeoise, du 9 thermidor aVEmpire viendra ensuite.

Dijon, le 5 octobre 1921.
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CHAPITRE PREMIER

LA CRISEDEL ANCIENR£GIME

Les Revolutions, les veritables, celles qui ne se

bornent pas a changer les formes politiques et le

personnel gouvernemental, mais qui transforment

les institutions et deplacent la propriete, cheminent

longtemps invisibles avant d'eclater au grand jour

sous Teffet de quelques circonstances fortuites. La
Revolution franqaise, qui surprit, par sa soudainete

irresistible, ceux qui en furent les auteurs et les bene-

ficiaires comme ceux qui en furent les victimes, s'est

preparee lentement pendant un siecle et plus. Elle

sortit du divorce, chaque jour plus profond, entre les

realites et les lois, entre les institutions et les mceurs,

entre la lettre et Tesprit.

Les producteurs, sur qui reposait la vie de la societe,

accroissaient chaque jour leur puissance, mais le travail

restait une tare aux termes du code. On etait noble

dans la mesure ou on etait inutile. La naissance et

Toisivete conferaient des privileges qui devenaient de

plus en plus insupportables a ceux qui creaient et



d^tenaient les richesses.

En theorie le monarque, representant de Dieu sur

la terre, etait absolu. Sa volonte etait la \oi. Lex Rex.

En fait il ne pouvait plus se faire obeir meme de ses

fonctionnaires immediats. D agissait si moUement qu'il

semblait douter lui-meme de ses droits. Au-dessus de

I
lui planait un pouvoir nouveau et anonyme, Topinion,

I qui minait I'ordre etabli dans le respect des hommes.

Le vieux systeme feodal reposait essentiellement

sur la propriete fonciere. Le seigneur confondait en sa

personne les droits du proprietaire et les fonctions de

I'administrateur, du juge et du chef militaire. Or,

J depuis longtemps deja,le seigneur a perdu sur ses terras

toutes les fonctions publiques qui sont passees aux

agents du roi. Le servage a presque partout disparu. II

i n'y a plus de mainmortables que dans quelques

domaines ecclesiastiques, dans le Jura, le Nivernais, la

Bourgogne. La glebe, presque entierement emancipee,

n'est plus rattachee au seigneur que par le lien assez

lache des rentes feodales, dont le maintien ne se justifie

plus par les services rendus.

Les rentes feodales, sorte de fermages perp6tuels

perqus tantot en nature (champart), tantot en argent

(cens), ne rapportent guere aux seigneurs qu'une cen-

taine de millions par an, somme assez faible eu egard

k la diminution constante du pouvoir de Targent.

Elles ont ^te fixees une fois pour toutes, il y a des

siecles, au moment de la suppression du servage, k un

taux invariable, tandis que le prix des choses a mont^

sans cesse. Les seigneurs, qui sont depourvus d'emplois.
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tirent maintenant le plus clair de leurs ressources des

proprietes qu'ils se sont reservees en propre et qu'ils

exploitent directement ou par leurs intendants.

Le droit d'ainesse defend lepatrimoine des heritiers

du nom;mais les cadets, qui ne reussissent pas Rentier

dans rarmee ou dans Te^ise, sont reduits a des parts

infimes qui ne suffisent bientot plus a les faire vivre.

A la premiere generation ils se partagent le tiers des

biens patemels, k la deuxieme, le tiers de ce tiers et

ainsi de suite. Reduits a la gene, ils vendent pour

subsister leurs droits de justice, leurs cens, leurs

champarts, leurs terres, mais ils ne songent pas k

travailler, car ils ne veulent pas deroger. Une veritable

plebe nobiliaire s'est formee, tres nombreuse en

certaines provinces, comme la Bretagne, le Poitou, le

Boulonnais, etc. Elle vegete assombrie dans ses

modestes manoirs. Elle deteste la haute noblesse en

possession des emplois de Cour. Elle meprise et envie

le bourgeois de la ville, qui s'enrichit par le commerce
et Tindustrie. Elle defend avec aprete contre les

empietements des agents du roi ses dernieres immunites

fiscales. Elle se fait d'autant plus arrogante qu'elle est

plus pauvre et plus impuissante.

Exclu de tout pouvoir politique et administratif

depuis que Tabsolutisme monarchique a pris definiti-

vement racine avec Richelieu et Louis XIV, le hobereau

est souvent hai de ses paysans parce qu'il est obhg6

pour vivre de se montrer exigeant sur le paiement de

ses rentes. La basse justice, dernier debris qu'il a

conserve de son antique puissance, devient entre les
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mains de ses juges mal payes un odieux instrument

fiscal, n s'en sert notamment pour s'emparer des

communaux dont il revendique le tiers au nom du

droit de triage. La cheyre ^du pauvre, privee des

communaux, ne trouve plus sa pitance et les plaintes

des petites gens s'aigrissent. La petite noblesse, malgre

le partage des communaux, se juge sacrifice. A la

premiere occasion elle manifestera son meconten-

tement. Elle sera un element de troubles.

En apparence la haute noblesse, surtout les 4000
families « presentees » , qui paradent k la Cour, chassent

avec le roi et montent dans ses carrosses, n'ont pas a

se plaindre du sort. Elles se partagent les 33 millions

que rapportent par an les charges de la maison du

roi et des princes, les 28 millions des pensions qui

s'alignent en colonnes serrees sur le livre rouge, les

46 millions de la solde des 12 000 officiers de Tarmee

qui absorberont k eux seuls plus de la moitie du

budget militaire, tous les millions enfin de nombreuses

sinecures telles que les charges de gouvemeurs des

provinces. Elles soutirent ainsi pres du quart du

budget. A ces nobles presentes reviennent encore

les grosses abbayes que le roi distribue a leurs fils

cadets souvent tonsures a 12 ans. Pas un seul des

143 eveques quine soit noble en 1789. Ces eveques

gentilshommes vivent a la Cour loin de leurs dioceses,

qu'ils ne connaissent guere que par les revenus qu'ils

leur rapportent. Les biens du clerge produisent

120 millions par an environ et les dimes, perques sur

la recolte des paysans, en produisent a peu pres autant,
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soit 240 millions qui s'ajoutent aux autres dotations

de la haute noblesse. Le menu fretin des cures, qui

assure le service divin, ne recueille que les ecailles. La

« portion congrue » vient seulement d'etre portee k

700 livres pour les cures et a 350 livres pour les vi-

caires. Mais de quoi se plaignent ces roturiers ?

La haute noblesse coute done trescher. Comme elle

possede en propre de grands domaines, dont la valeur

depassera 4 milliards quand ils seront vendus sous la

Terreur, elle dispose de ressources abondantes qui lui

permettent, semble-t-il, de soutenir son etat avec

magnificence. Un courtisan est pauvre quand il n'a

que 100 000 livres de rentes. Les Polignac touchent

sur le Tresor en pensions et gratifications 500 000 livres

d'abord, puis 700 000 Uvres par an. Mais I'homme de

Cour passe son temps a « representer ». La vie de

Versailles est un gouffre ou les plus grosses fortunes

s'aneantissent. On joue un jeu d'enfer, a I'exemple de

Marie-Antoinette. Les vetements somptueux, broches

d'or et d'argent, les carrosses, les Uvrees, les chasses,

les receptions, les spectacles, les plaisirs exigent des

sommes enormes. La haute noblesse s'endette et se

mine avec desinvolture. Elle s'en remet a des inten-

dants qui la volent, du soin d'administrer ses revenus,

dont elle ignore parfois I'etat exact. Biron, due de

Lauzun, don Juan notoire, a mange 100 000 ecus a

21 ans et s'est endette en outre de 2 millions. Le comte

de Clermont, abbe de Saint-Germain-des-Pres, prince

du sang, avec 360 000 livres de revenu a Tart de se

miner a deux reprises. Le due d'Orleans, qui est le
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plus grand proprietaire de France, s'endette de 74
millions. Le prince de Rohan-Gu^mene fait une
faillite d'une trentaine de millions dont Louis XVI
contribue a payer la plus grande part. Les comtes de

Provence et d'Artois, freres du Roi, doivent, k 25 ans,

une dizaine de millions. Les autres gens deCoursuivent

le courant et les hypotheques s'abattent sur leurs

terres. Les moins scrupuleux se livrent k I'agiotage

pour se remettre k flot. Le comte de Guines, ambas-

sadeur k Londres, est mele a une affaire d'escroquerie

qui a son epilogue devant les tribunaux. Le cardinal

de Rohan, eveque de Strasbourg, specule sur la vente

de I'enclos du Temple a Paris, bien d'egjise qu'il aliene

comme place a batir. D y en a, comme le marquis de

Sillery, mari de Mme de Genlis, qui font de leurs

salons des salles de tripot. Tous frequentent les gens

de theatre et se declassent. Des eveques comme
Dillon, de Narbonne, et Jarente, d'Orleans, vivent

publiquement avec des concubines qui president k

leurs receptions.

Chose curieuse, ces nobles de Cour, qui doivent

tout au roi, sont loin d'etre dociles. Beaucoup
s'ennuient de leur oisivete doree. Les meilleurs et

les plus ambitieux revent d'une vie plus active. lis

voudraient, comme les lords d'Angleterre, jouer un
role dans I'Etat, etre autre chose que des figurants.

Ds epousent les idees nouvelles en les ajustant k leurs

desirs. Plusieurs et non des moindres, les Lafayette,

les Custine, les deux Viomenil, les quatre Lameth, les

trois Dillon, qui ont mis leur epee au service de la
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liberty am^ricaine, font, k leurretour en France, figure

d'opposants. Les autres sont partages en factions qui

intriguent et conspirent autour des princes du sang

contre les favoris de la reine. A Theure du peril, la

haute noblesse ne sera pas unanime, tant s'en faut ! k

defendre le trone.

L'ordre de la noblesse comprend en r^alit^ des

castes distinctes et rivales dont les plus puissantes ne

sont pas celles qui peuvent invoquer les parchemins

les plus anciens. A cote de la noblesse de race ou

d'epee s'est constitute, au cours des deux dernierSj

siecles, une noblesse de robe ou d'offices qui mono-

polise les emplois administratifs et judiciaires. Les

membres des parlements, qui rendent la justice

d'appel, sont k la tete de cette nouvelle caste aussi

orgueilleuse et plus riche peut-etre que Tancienne.

Maitres de leurs charges qu'ils ont achetees tres cher

et qu'ils se transmettent de pere en fils, les magistrats

sont en fait inamovibles. L'exercice de la justice met

dans leur dependance le monde innombrable des

plaideurs. fls s'enrichissent par les epices et achetent

de grandes proprietes. Les juges du parlement de

Bordeaux possedent les meilleurs cms du Bordelais.

Ceux de Paris, dont les revenus egalent parfois ceux

des grands seigneurs, souffrent de ne pouvoir etre

presentes a la Cour, faute de « quartiers » suffisants.

Ds s'enferment dans une morgue hautaine de parvenus

et pretendent diriger I'Etat. Comme tout acte royal,'

edit, ordormance ou m6me traite diplomatique, ne peut

entrer en vigueur qu'autant que son texte aura 6t6
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couche sur leurs registres, les magistrats prennent

pretexte de ce droit d'enregistrement pour jeter un
coup d'ceil sur radministration royale et pour emettre

des remontrances. Dans le pays muet, ils ont seuls le

droit de critique et ils en usent pour se populariser en

protestant contre les nouveaux impots, en denon^ant

le luxe de la Cour, les gaspillages, les abus de toute

sorte. Ds s'enhardissent parfois a lancer des mandats

de comparution contre les plus hauts fonctionnaires

qu'ils soumettent k des enquetes infamantes, comme
ils firent pour le due d'Aiguillon, commandant de

Bretagne, copime ils feront pour le ministre Calonne,

au lendemain de sa disgrace. Sous pretexte que dans

le lointain des ages, la Cour de justice, le Parlement

proprement dit, n'etait qu'une section de Tassemblee

generale des vassaux de la couronne que les rois etaient

alors tenus de consulter avant tout nouvel impot, sous

pretexte aussi qu'a certaines audiences solennelles, ou

lits de justice, les princes du sang, les dues et pairs

viennent prendre seance a cote d'eux, ils affirment

qu'en I'absence des Etats generaux, ils representent les

vassaux et ils evoquent le droit feodal, Pancienne

constitution de la monarchic, pour mettre en echec le

igouvernement et le roi. Leur resistance va jusqu'a la

greve, jusqu'aux demissions en masse. Les differents

parlements du royaume se coalisent. lis pretendent

qu'ils ne forment qu'un seul corps divise en classes,

et les autres cours souveraines, cour des Comptes,

cour des Aides, appuient leurs menees factieuses.

Louis XV, qui etait un roi, malgre son indolence, finit
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par se lasser de leur perpetuelle opposition. Sur le

conseil du chancelier Maupeou, il supprima le par- J
lement de Paris a la fin de son regne et le remplaqa

par des conseils superieurs confines dans les seules

attributions judiciaires. Mais le faible Louis XVI,
cedant aux exigences de ce qu'il croyait etre Topinion

publique, retablit le parlement a son avenement et
j

prepara ainsi la perte de sa couronne. Si les legers .

pamphlets des philosophes ont contribue k discrediter

I'ancien regime, a coup sur les massives remontrances
des gens de justice ont fait plus encore pour repandre

dans le peuple I'irrespect et la haine de I'ordre etabli.

Le roi, qui voit se dresser contre lui les « officiers »

qui rendent en son nom la justice, peut-il du moins

compter sur Tobeissance et sur le devouement des

autres « officiers » qui forment ses conseils ou qui

administrent pour lui les provinces ? Le temps n'est

plus ou les agents du roi etaient ennemis-nes des

anciens pouvoirs feodaux qu'ils avaient depossedes.

Les offices anoblissaient. Les roturiers de laveille sont

devenus des privilegies. Des le temps de Louis XTV on
donnait aux ministres du Monseigneur. Leurs fils

etaient faits comtes ou marquis. Sous Louis XV et
y

Louis XVI, les ministres furent choisis de plus en ^

plus dans la noblesse et pas seulement dans la noblesse

de robe, mais dans la vieille noblesse d'epee. Parmi les

36 personnages qui occuperent les portefeuilles de

1774 k 1789, il n'y en eut qu'un seul qui ne fut pas

noble, le citoyen de Geneve, Necker, qui voulut

d'ailleurs que sa fille fut baronne. Contrairement a ce
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qu'on dit trop souvent, les mtendants eux-memes,

sur qui reposait radministratioii Ses provinces,

I
n'etaient plus choisis parmi les hommes de naissance

"* commune. Tous ceux qui furent en fonctions sous

Louis XVI appartenaient a des families nobles ou

anoblies et parfois depuis plusieurs generations. Un
Tremond, intendant de Montauban, un Foumier

de la Chapelle, intendant d'Auch, pouvaient remonter

au Xin® siecle. II y avait des dynasties d'intendants

comme il y avait des dynasties de parlementaires. D
est vrai que les intendants, ne tenant pas leur place par

office, etaient revocables comme les maitres des

requetes au conseil du roi parmi lesquels ils se recru-

taient, mais leurs richesses, les offices judiciaires

qu'ils cumulaient avec leurs fonctions administratives,

leur assuraient une reelle independance. Beaucoup

cherchaient k se populariser dans leur « generalite »

.

lis n'etaient plus les instruments dociles qu'avaient

^te leurs predecesseurs du grand siecle. Le roi etait de

plus en plus mal obei. Les parlements n'auraient pas

os^ soutenir des luttes aussi prolongees contre les

ministres si ceux-ci avaient pu compter surle concours

absolu de tous les administrateurs leurs subordonnes.

< Mais les differentes noblesses sentaient de plus en

i
plus leur solidarity. Elles savaient k I'occasion oubUer

leurs rivalit^s pour faire front toutes ensemble contre

les peuples et contre le roi, quand celui-ci etait par

hasard touche par quelque velleite de reforme.

Les pays d'Etats, c'est-^-dire les provinces, tardi-

vement rattachees au royaume, qui avaient conserve
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un simulacre de representation feodale, manifestent

sous Louis XVI des tendances particularistes. La
resistance des Etats de Provence, en 1782, forqait le

roi a retirer un droit d*octroi sur les huiles. Les Etats

de Bearn et de Foix, en 1786, refusaient de voter un
nouvel impot. Les Etats de Bretagne, coalises avec le

parlement de Rennes, parvenaient a mettre en echec

I'intendant, des le temps de Louis XV, a propos de la

corvee. Ds s'emparaient meme de la direction des

travaux publics. Ainsi, la centralisation administrative

reculait.

Partout la confusion et le chaos. Au centre, deux
organes distincts : le Conseil, divise en nombreuses
sections, et les 6 ministres, independants les uns des

autres, simples commis qui ne deliberent pas en

conmiun et qui n'ont pas tous entree au Conseil. Les

divers services publics chevauchent d'un departement

k Tautre, selon les convenances personnelles. Le

controleur general des finances avoue qu'il lui est

impossible de dresser un budget regulier, k cause de

Tenchevetrement des exercices, de la multiplicite des

diverses caisses, de Tabsence d'une comptabilite

reguliere. Chacun tire de son cote. Sartine, ministre de

la marine, depense des millions k Tinsu du controleur

general. Aucun ensemble dans les mesures prises. Tel

ministre protdge les philosophes, tel autre les persecute.

Tous se jalousent et intriguent. Leur grande preoc-

cupation est moins d'administrer que de retenir la

faveur du maitre ou de ses entours. L'interet public

n'est plus defendu. L'absolutisme de droit divin sert
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k couvrir toutes les dilapidations, tous les arbitraires,

tous les abus. Aussi les ministres et les intendants

sont-ils communement detestes, et la centralisation

imparfaite qu'ils personnifient, loin de fortifier la

monarchie, tourne contre elle Topinion publique.

Les circonscriptions administratives refletent la

formation historique du royaume. EUes ne sont plus

en rapport avec les necessites de la vie moderne. Les

frontieres, meme du cote de Tetranger, sont indecises.

On ne salt pas au juste ou finit I'autorite du roi et ou
elle commence. Des villes et villages sont mi-partie

France et Empire. La commune de Rarecourt, pres

Vitry-le-Francois, en pleine Champagne, paie trois

fois 2 sous 6 deniers par tete de chef de famille a ses

trois suzerains : le roi de France, I'empereur d'Alle-

magne et le prince de Conde . La Provence , le Dauphine

,

le Bearn, la Bretagne, TAlsace, la Franche-Comte,

etc., invoquent les vieilles « capitulations » qui les

ont reunies a la France et considerent volontiers que

le roi n'est chez elles que seigneur, comte ou due.

Le maire de la commune de Morlaasen Bearn formule,

au debut du cahier de doleances de 1789, la question

suivante : « Jusqu'a quel point nous convient-il de

cesser d'etre Bearnais pour devenir plus ou moins
Fran^ais ? » La Navarre continue d'etre un royaume
distinct qui refuse d'etre represente aux Etats generaux.

^ Selon le mot de Mirabeau, la France n'est toujours

^ qu'un « agregat inconstitue de peuples desunis »

.

Les vieilles divisions judiciaires, bailliages dans le

Nord et senechaussees dans le Midi, sont restees

20



superposees aux anciens fiefs feodaux dans une

bigarrure etonnante. Les bureaux de Versailles ne

savent pas au juste le nombre des sieges de justice et,

a plus forte raison, I'etendue de leur ressort. lis

commettront, en 1789, d'etranges erreurs dans

Texpedition des lettres de convocation aux Etats

generaux. Les circonscriptions militaires ou gouver-

nements qui datent du XVI^ siecle n'ont pour ainsi

dire pas varie; les circonscriptions financieres admi-

nistrees par les intendants, ou generalites, qui datent

du siecle suivant, n'ont pas ete davantage ajustees aux

besoins nouveaux. Les circonscriptions ecclesiastiques

ou provinces sont restees presque immuables depuis

Tempire romain. Elles chevauchent de part et d'autre

de la frontiere politique. Des cures fran9ais relevent

de prelats allemands et reciproquement.

Quand Tordre social sera ebranle, la vieille machine

administrative, composite, rouillee et grinqante, sera

incapable de foumir un effort serieux de resistance.

En face des privileges et des « officiers » en

possession de TEtat se levent peu a peu les forces

nouvelles nees du negoce et de Tindustrie. D'un cotel

la propriete feodale et fonciere, de I'autre la richessej

mobiliere et bourgeoise.

Malgre les entraves du regime corporatif, moins

oppressif cependant qu'on ne Ta cm, malgre les

douanes interieures et les peages, malgre la diversite

des mesures de poids, de longueur et de capacite, le
"^

commerce et I'industrie ont grandi pendant tout le

siecle. Pour la valeur des echanges la France vient
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imm^diatement apres TAngleterre. Elle a le mono-
pole des denrees coloniales. Sa possession de Saint-

Domingue fournit a elle seule la moitie du sucre

consomme dans le monde. L'industrie de la sole, qui

fait vivre, a Lyon, 65 000 ouvriers, n'a pas de rivale.

Nos eaux-de-vie, nos vins, nos etoffes, nos modes, nos

meubles se vendent dans toute TEurope. La metal-

lurgie elle-meme, dont le developpement a ete tardif,

progresse. Le Creusot, qu'on appelle encore Montcenis,

est deja une usine modele pourvue du dernier perfec-

tionnement, et Dietrich, le roi du fer de Tepoque,

emploie dans ses hauts foumeaux et ses forges de

Basse-Alsace, outilles a Tanglaise, des centaines

d*ouvriers. Un armateur de Bordeaux, Bonaffe,

possede, en 1791, une flotte de 30 navires et une

fortune de 16 millions. Ce millionnaire n'est pas une

exception, tant s'en faut. II y a a Lyon, a Marseille,

k Nantes, au Havre, a Rouen, de tres grosses fortunes.

L'essor economique est si intense que les banques

se multiplient sous Louis XVL La Caisse d'escompte

de Paris emet deja des billets analogues a ceux de

notre Banque de France. Les capitaux commencent
k se grouper en societes par actions : Compagnie des

Indes, Compagnies d'assurances sur Tincendie, sur la

vie, Compagnies des eaux de Paris. L'usine metal-

lurgique de Montcenis est montee par actions. Les

titres cotes en Bourse a cote des rentes sur THotel

de Ville (c'est-a-dire sur TEtat) donnent lieu k des

speculations tres actives. On pratique deja le marche

k terme.
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Le service de la dette publique absorbe, en 1789,

300 millions par an, c'est-a-dire plus de la moitie de

toutes les recettes de TEtat. La Compagnie des

femiiers generaux, qui per^oit pour le compte du roi

le produit des impots indirects, aides, gabelle, tabac,

timbre, etc., compte a sa tete des financiers de premier

ordre qui rivalisent de magnificence avec les nobles

les plus huppes. II circule a travers la bourgeoisie

un enorme courant d'affaires. Les charges d'agents de

change doublaient de prix en une annee. Necker a

ecrit que la France possedait pres de la moitie du

numeraire existant en Europe. Les negociants achetent

les terres des nobles endettes. lis se font batir d'ele-

gants hotels que decorent les meilleurs artistes. Les

fermiers generaux ont leurs « folies » dans les fau-

bourgs de Paris, comme les grands seigneurs. Les villes

se transforment et s'embeUisent.
'

Un signe infaillible que le pays s'enrichit, c*est que

la population augmente rapidement et que le prix des

denrees, des terres et des maisons suit une hausse

constante. La France renferme deja 25 millions

dTiabitants, deux fois autant que TAngleterre ou que'

la Prusse. Le bien-etre descend peu a peu de la haute

bourgeoisie dans la moyenne et dans la petite. On
s'habille mieux, on se nourrit mieux qu*autrefois. Sur-

tout on sMnstruit. Les filles de la roture, qu'on appelle

maintenant demoiselles pourvu qu'elles portent des

paniers, achetent des pianos. La plus-value des impots

de consommation atteste les progres de Taisance.

Ce n'est pas dans un pays epuise, mais au contraire
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dans un pays florissant, en plein essor, qu'eclatera la

Revolution. La misere, qui determine parfois des

emeutes, ne peut pas provoquer les grands bouleverse-

ments sociaux. Ceux-ci naissent toujours du dese-

quilibre des classes.

La bourgeoisie possedait certainement la majeure

partie de la fortune frangaise. Elle progressait sans

cesse, tandis que les ordres privilegies se ruinaient. Sa

croissance meme lui faisait sentir plus vivement les

inferiorites legales auxquelles elle restait condamnee.

Barnave devint revolutionnaire le jour ou un noble

expulsa sa mere de la loge qu'elle occupait au theatre

de Grenoble. Mme Roland se plaint qu'ayant ete

retenue avec sa mere a diner au chateau de Fontenay,

on les servit a Toffice. Blessures de Tamour-propre,

combien avez-vous fait d'ennemis a Tancien regime ?

La bourgeoisie, qui tient Targent, s'est emparee

aussi du pouvoir moral. Les hommes de lettres, sortis

de ses rangs, se sont affranchis peu a peu de la domes-

ticite nobiliaire. lis ecrivent maintenant pour le grand

public qui les lit, ils flattent ses gouts, ils defendent

ses revendications. Leur plume ironique persifle sans

cesse toutes les idees sur lesquelles repose Tedifice

ancien et tout d'abord I'idee religieuse. La tache leur

est singulierement facilitee par les querelles theolo-

giques qui deconsiderent les hommes de la tradition.

Entre le jansenisme et Tultramontanisme, la philo-

sophic fait sa trouee. La suppression des jesuites, en

1763, jette a bas le dernier rempart un peu serieux

qui s'opposait a Tesprit nouveau. La vie religieuse
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n'a plus d'attraits. Les couvents se depeuplent, les

donations pieuses tombent a des chiffres infimes. ^
Des lors les novateurs ont cause gagnee. Le haut

clerge se defend a peine. Les prelats de Cour se

croiraient deshonores s'ils passaient pour devots.

Ds mettent leur coquetterie a repandre les lumieres.

lis ne veulent plus etre dans leurs dioceses que des

auxiliaires de Tadministration. Leur zele n'est plus

au service du bonheur celeste, mais du bonheur

terrestre. Un ideal utilitaire s'impose uniformement *

k tous ceux qui parlent ou qui ecrivent. La foi

traditionnelle est releguee a Tusage du peuple comme
un complement oblige de I'ignorance et de la roture.

Les cures eux-memes lisent VEncyclopedie et s'im-

pregnent de Mably, de Raynal et de Jean-Jacques.

Aucun de ces grands seigneurs, qui applaudissent

les hardiesses et les impertinences des philosophes, ne

prend garde que Tidee religieuse est la clef de voute

du regime. Comment la libre critique, une fois

dechainee, se contenterait-elle de bafouer la supersti-

tion ? Elle s'attaque aux institutions les plus vene-

rables. Elle propage partout le doute et Tironie. Les

privilegies pourtant ne semblent pas comprendre. Le

comte de Vaudreuil, tendre aipi de la Polignac, fait

jouer dans son chateau de Gennevilliers le Mariage de I

Figaro, c'est-a-dire la satire la plus cinglante et la plus

audacieuse de la caste nobiliaire. Marie-Antoinette

s'entremet pour que la piece, jusque-la interdite,

puisse etre jouee au Theatre Fran^ais. La Revolution

etait faite dans les esprits longtemps avant de se
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traduire dans les faits, et parmi ses auteurs respon-

sables il faut compter ^ bon droit ceux-la memes qui

seront ses premieres victimes.

La Revolution ne pouvait venir que d'en haut. Le

peuple des travailleurs, dont I'etroit horizon ne

depassait pas la profession, 6tait incapable d'en

prendre Tinitiative et, k plus forte raison, d'en saisir

la direction. La grande Industrie commenqait k peine.

Les ouvriers ne formaient nulle part des groupements

coherents. Ceux qu'enrolaient et subordonnaient les

corporations etaient divises en compagnonnages

rivaux plus preoccupes a se quereller pour des raisons

mesquines qu'a faire front contre le patronat. Us

avaient d'ailleurs Tespoir et la possibility de devenir

patrons a leur tour, puisque la petite artisanerie etait

toujours la forme normale de la production indus-

trielle. Quant aux autres, a ceux qui commengaient k

etre employes dans les « manufactures » , beaucoup

etaient des paysans qui ne consideraient leur salaire

industriel que comme un appoint a leurs ressources

agricoles. La plupart se montrerent dociles et respec-

tueux a regard des employeurs qui leur procuraient

du travail, a tel point qu'ils les consideraient, en 1789,

comme leurs representants naturels. Les ouvriers se

plaignent sans doute de la modicite des salaires qui

n'ont pas grandi aussi vite que le prix des denrees, au

dire de Tinspecteur aux manufactures Roland. lis

s'agitent, mais ils n'ont pas encore le sentiment qu'ils

forment une classe distincte du Tiers Etat.

Les paysans sont les betes de somme de cette
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society. Dimes, cens, champarts, corv6es, impots

royaux, milice, toutes les charges s'abattent sur eux.

Les pigeons et le gibier du seigneur ravagent impu-

nement leurs recoltes. lis habitent dans des maisons

de terre battue, souvent couvertes de chaume, parfois

sans cheminee. lis ne connaissent la viande que les

jours de fete et le sucre qu'en cas de maladie. Compares
k nos paysans d'aujourd'hui ils sont tres miserables et

cependant ils sont moins malheureux que ne I'ont ete

leurs peres ou que ne le sont leurs freres, les paysans

d'ltalie, d'Espagne, d'Allemagne, dlrlande ou de

Pologne. A force de travail et d'economie certains ont

pu acheter un morceau de champ ou de pre. Lahausse

des denrees agricoles a favorise leur commencement
de liberation. Les plus a plaindre sont ceux qui n'ont

pas reussi a acquerir un peu de terre. Ceux-la s*irritent

contre le partage des communaux par les seigneurs,

contre la suppression de la vaine pature et du glanage

qui leur enleve le peu de ressources qu'ils tiraient du
communisme primitif. Nombreux aussi sont les

journaliers qui subissent de frequents chomages et

qui sont obliges de se deplacer de femie en fenne a

la recherche de Tembauche. Entre eux et le peuple

des vagabonds et des mendiants la limite est difficile

k tracer. C'est la que se recrute Tarmee des contre-

handlers et des faux-sauniers en lutte perpetuelle

contre les gabelous.

Ouvriers et paysans, capables d'un bref sursaut de

revoke quand le joug devient trop pesant, ne discernent

pas les moyens de changer Tordre social. Ils commen-
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cent seulement a apprendre k lire. Mais k cote d'eux,

il y a, pour les eclairer, le cure et le praticien, le cur^

J auquel ils confient leurs chagrins, le praticien qui

defend en justice leurs interets. Or le cure, qui a lu les

ecrits du siecle,quiconnait Texistence scandaleuse que

menent ses chefs dans leurs somptueux palais et qui

vit peniblement de sa congrue, au lieu de precher a

ses ouailles la resignation comme autrefois, fait passer

dans leurs ames un peu de I'indignation et de I'amer-

tume dont la sienne est pleine. Le praticien, de son

cote, qui est oblige, par necessite professionnelle, de

depouiller les vieux grimoires feodaux, ne peut

manquer d'estimer a leur valeur les titres archaiques

sur lesquels sont fondees la richesse et I'oppression.

Babeuf apprend a mepriser la propriete en pratiquant

son metier de {eudiste! D plaint les paysans a qui

Tavidite du seigneur, qui I'emploie a restaurer son

chartrier, va extorquer de nouvelles rentes oubliees.

Ainsi se fait un sourd travail de critique qui de loin

devance et prepare Texplosion. Que vienne Toccasion

et toutes les coleres accumulees et rentrees armeront

les bras des miserables excites et guides par la foule

des mecontents.

^^ec^c^^^^ i- -Sv^ci^ ^^



CHAPITRE II

LA REVOLTENOBILIAIRE

Pour maitriser la crise qui s'annonqait, il aurait

fallu a la tete de la monarchie un roi. On n'eut que

Louis XVI. Ce gros homme, aux manieres communes,
ne se plaisait qu'a table, a la chasse ou dansTatelier du
serrurier Gamain. Le travail intellectuel le fatiguait. II

dormait au Conseil. II fut bientotun objet de moquerie

pour les courtisans legers et frivoles. On frondait sa

personne jusque dans Tceil-de-bceuf. II souffrait que le

due de Coigny lui fit une scene h, propos d'une dimi-

nution d'appointements. Son mariage etait une riche

matiere a cruelles railleries. La fille de Marie-Therese

qu'il avait epousee etait jolie, coquette et imprudente.

Elle se jetait au plaisir avec une fougue insouciante.

On la voyait au bal de I'Opera ou elle savourait les

familiarites les plus osees, quand son froid man restait

a Versailles. Elle recevait les hommages des courtisans

les plus mal fames : d'un Lauzun, d'un Esterhazy. On
lui donnait comme amant avec vraisemblance le beau

Fersen, colonel du Royal suedois. On savait que
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Louis XVI n'avait pu consommer son manage que

sept ans apres sa celebration au prix d'une operation

chirurgicale. Les medisances jaillissaient en chansons

outrageantes, surtout apres la naissance tardive d'un

dauphin. Des cercles aristocratiques, les epigrammes

circulaient jusque dans la bourgeoisie et danslepeuple

et la reine etait perdue de reputation bien avant la

Revolution. Une aventuriere, la comtesse de Lamothe,
issue d'un batard de Charles IX, put faire croire au

cardinal de Rohan qu'elle aurait le moyen de lui

concilier les bonnes graces de Marie-Antoinette s'il

voulait seulement I'aider a acheter un magnifique

collier que la lesinerie de son epoux lui refusait. Le
cardinal eut des entrevues au clair de lune derriere

les bosquets de Versailles avec une femme qu'il prit

pour la reine. Quand I'intrigue se decouvrit, sur la

plainte du joaillier Boehmer, dont le collier n'avait pas

ete paye, Louis XVI commit I'imprudence de recourir

au Parlement pour venger son honneur outrage. Si la

comtesse de Lamothe fut condamnee, le cardinal fut

acquitte aux applaudissements universels. Le verdict

signifiait que le fait de considerer la reine de France

comme facile a seduire n'etait pas un delit. Sur le

conseil de la police, Marie-Antoinette s'abstint des

lors de se rendre k Paris pour eviter les manifestations.

Vers le meme temps, en 1786, la Monnaie de Stras-

bourg frappait un certain nombre de louis d'or ou
I'effigie du roi etait surmontee d'une come outra-

geante.

Cette situation donnait aux princes du sang des
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esperances d'acceder au trone. Le comte d'Artois, le

comte de Provence, freres du roi, le due d'Orleans,

son cousin, intriguaient sourdement pour profiter du

mecontentement qu'avaient fait naitre parmi le

gros des courtisans les preferences exclusives de la

reine pour certaines families comblees de ses dons.

Theodore de Lameth rapporte qu'un jour Madame
de Balbi, maitresse du comte de Provence, lui tint

cette conversation : « Vous savez comme on parle

du roi quand on a besoin de monnaie dans un cabaret ?

On jette un ecu sur la table en disant : changez-moi cet

ivrogne. » Ce debut n'etait que pour sonder Lameth

sur Topportunite d'un changement de monarque.

Lameth ne doute pas que certains princes caressaient

le projet de faire prononcer par le parlement I'inca-

pacite de Louis XVI.

Cependant celui-ci n'entendait rien, ne voyait rien.

D laissait tomber son sceptre en quenouille, allant des

reformateurs aux partisans des abus, au hasard des

suggestions de son entourage et surtout des desirs de

la reine qui prit sur son esprit un empire croissant. D
fournit ainsi par sa politique vacHlante de serieux

aliments au mecontentement general. Le mot de

Vaublanc est ici vrai a la lettre : « En France, c'est

toujours le chef de I'Etat et ses ministres qui renversent

le Gouvernement.

»

La plus vive critique des abus, dont mourait le

regime, a ete faite dans le preambule des edits des

ministres Turgot, Malesherbes, Calonne, Brienne,

Necker. Ces edits ont ete lus par les cures au prone.
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lis ont retenti jusque chez les plus humbles. La
necessite des reformes a ete placee sous Fegide du
roi. Mais comme les reformes promises s'evanouissaient

aussitot ou n'etaient realisees que partiellement, a

I'amertume des abus s'ajoutait la desillusion du remede.

La corvee semblait plus lourde auxpaysans depuis que

Turgot en avait vainement edicte la suppression. On
avait vu a cette occasion les paysans du Maine invo-

quer la parole du ministre pour refuser au marquis de

Vibraye le paiement de leurs rentes, I'assieger dans

son chateau et le forcer a s'enfuir. La suppression

de la mainmorte dans les domaines de la couronne,

realisee par Necker, rendait plus cuisant aux inte-

resses son maintien dans les terres des nobles et des

ecclesiastiques. L'aboUtion par Malesherbes de la

question preparatoire, c'est-a-dire de la torture, dans

les enquetes criminelles, faisait paraitre plus inique

le maintien de la question prealable. L'institution par

Necker d'assemblees provinciales dans les deux gene-

ralites du Berry et de la Haute Guyenne, en 1778,

semblait la condamnation du despotisme des inten-

dants, mais ne faisait qu'exasperer le desir d'insti-

tutions representatives dont les deux assemblees

nouvelles, nommees et non elues, n'etaient a vrai dire

qu'une caricature. EUe decourageait les intendants

dont elle affaiblissait Tautorite, sans profit pour le

pouvoir royal. Ainsi de toutes les autres velleites

reformatrices. EUes ne firent que justifier et fortifier

le mecontentement.

D etait difficile qu'il en fut autrement quand aux
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edits liberaux succedaient aussitot des mesures de I

reaction inspirees par le pur esprit feodal, qui, elles,
*

etaient appliquees. Le fameux reglement de 1781,

qui exigea des futurs officiers la preuve de quatre

quartiers de noblesse pour etre admis dans les ecoles

militaires, fut certainement pour quelque chose

dans la future defection de rarmee. Plus la noblesse

etait menacee dans son privilege, plus elle s'ingeniait

a le consolider. Elle n'excluait pas seulement les

roturiers des grades militaires, mais aussi des offices

judiciaires et des hautes charges ecclesiastiques. Elle

aggravait son monopole tout en applaudissant Figaro.

Un autre roi que Louis XVI aurait-il pu porter

remede a cette situation extravagante ? Peut-etre,

mais cela n'est pas sur. Depuis qu'ils avaient enleve

a la feodalite ses pouvoirs politiques, les Bourbons

s'etaient plu a la consoler en la comblant de leurs

bienfaits. Louis XTV, Louis XV avaient cru la noblesse

necessaire a la gloire. Ds solidarisaient leur trone avec

ses privileges. Louis XVI ne fit que suivre une tradition

etablie. D n'aurait pu faire de reformes serieuses qu'en

engageant une lutte a mort contre les privilegies. II

s'effraya aux premieres escarmouches.

Puis le probleme financier dominait tout le reste.

Pour faire des reformes, il fallait de Targent. Au milieu v

de la prosperite generale le Tresor etait de plus en plus
|

vide. On ne pouvait le remplir qu'aux depens des

privilegies et avec Tautorisation des parlements peu

disposes a sacrifier les interets prives de leurs membres
sur Tautel du bien public. Plus on tergiversait, plus le
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gouffre du deficit s'approfondissait et plus les resis-

tances s'accentuaient.

Deja Louis XV, dans les demieres annees de son

regne, avait failli faire banqueroute. La rude poigne

de Tabbe Terray evita la catastrophe et prolongea de

vingt ans la duree du regime. Terray tombe, la valse

des millions recommen^a. Les ministres des finances

se succedent a toute vitesse et dans le nombre il n'y

a pas, sans en excepter Necker qui ne fut qu'un

comptable, un seul financier. On fit quelques econo-

mies de bouts de chandelle sur la maison du roi. On
irrita les courtisans sans reel profit pour le Tresor. Les

largesses se multiplient : 100 000 livres a la fille du

due de Guines pour se marier, 400 000 livres k la

comtesse de Polignac pour payer ses dettes, 800 000

livres pour constituer une dot a sa fille, 23 millions

pour les dettes du comte d'Artois, 10 millions pour

acheter au roi le chateau de Rambouillet, 6 millions

pour acheter a la reine le chateau de Saint-Cloud, etc.

Petites depenses a cote de celles qu'entraina la parti-

cipation de la France a la guerre de Tlndependance

americaine ! On a evalue celles-ci k deux milliards.

Pour y faire face, Necker emprunta a toutes les

portes et de toutes les faqons. D lui arriva de placer

son papier a 10 et 12 pour 100. II trompa la nation

par son fameux Compte rendu ou il faisait apparaitre

un excedent imaginaire. II ne voulait qu'inspirer

confiance aux preteurs et il donna des armes aux

membres des parlements qui pretendaient qu'une

reforme profonde de Timpot etait inutile.
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La guerre termin^e, le s^millant Calonne trouva

moyen d'ajouter en trois ans 653 nouveaux millions

aux emprunts precedents. C'etait maxime re^ue que

le roi tres chr^tien ne calculait pas ses depenses sur

ses recettes, mais ses recettes sur ses depenses. En
1789, la dette se monta a 4 milliards et demi. Elle

avait triple pendant les quinze annees du regne de

Louis XVL A la mort de Louis XV le service de la

dette exigeait 93 millions, en 1790 il en exige environ

300 sur un budget de recettes qui depassait a peine 500

millions. Mais tout a une fin. Calonne fut oblige

d'avouer au roi qu'il ^tait aux abois. Son dernier

emprunt avait ete difficilement couvert. II avait mis

en vente de nouveaux offices, proced6 a une refonte

des monnaies, augmente les cautionnements, aliens

des domaines, entoure Paris d*un mur d'octroi, il avait

tire des fermiers generaux 255 millions d'anticipations,

c'est-a-dire d'avances a valoir sur les exercices finan-

ciers k venir, il s'appretait a emprunter, sous pretexte

de cautionnement, 70 millions encore a la Caisse

d'Escompte, mais tous ces expedients n'empechaient

pas que le deficit atteignait 101 millions. Par surcroit,

on etait k la veille d'une guerre avec la Prusse k

propos de la Hollande. Le ministre de la guerre

reclamait des credits pour defendre les patriotes de ce

petit pays auxquels le roi avait promis main-forte

contre les Prussiens.

Calonne etait accule. D ne croyait plus possible

d'augmenter encore les impots existants qui, en moins
de dix ans, s'etaient accrus de 140 millions. D etait en
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lutte ouverte avec le parlement de Paris qui avait fait

des remontrances sur la refection des monnaies, avec

le parlement de Bordeaux k propos de la propriety

des atterrissements de la Gironde, avec le parlement

de Rennes a propos du tabac rape, avec lesparlements

de Besan^on et de Grenoble a propos du rempla-

cement provisoire de la corvee par une prestation

pecuniaire. H etait certain que les parlements lui

refuseraient Tenregistrement de tout emprunt et de

tout impot nouveau.

Calonne prit son courage a deux mains. II alia

trouver Louis XVI, le 20 aout 1786, et il lui dit :

« Ce qui est necessaire pour le salut de I'Etat serait

impossible par des operations partielles, il est indis-

pensable de reprendre en sous-ceuvre Tediflce entier

pour en prevenir la mine... II est impossible d'imposer

plus, ruineux d'emprunter toujours; non suffisant de

se borner aux reformes economiques. Le seul parti

qu'il reste a prendre, le seul moyen de parvenir enfin

k mettre veritablement de Tordre dans les finances

doit consister a vivifier Tfitat tout entier par la refonte

de tout ce qu'il y a de vicieux dans sa constitution. »

Les impots existants etaient vexatoires et peu

productifs parce que tres mal repartis. Les nobles, en

principe, etaient astreints aux vingtiemes et a la

capitation dont etaient exempts les ecclesiastiques. Les

paysans etaient seuls a payer la taille, qui variait selon

les pays d'Etats et les pays d'elections^ , tantot reelle,

1. C*est-a-dire perceptions. L'elu percevait les impots
sous la surveillance de I'intendant.

36



analogue k notre impot foncier, tantot personnelle,

analogue k la cote mobiliere. D y avait des villes

franches, des villes abonnees, des pays redimes, etc.,

une complication infinie. Le prix du sel variait selon

les personnes et les lieux. Les ecclesiastiques, les privi-

legies, les fonctionnaires, en vertu du droit de franc

sale, le payaient au prix coutant. Mais plus on etait

eloigne des marais salants ou des mines de sel, plus la

gabelle se faisait lourde et inquisitoriale.

Calonne proposait d'adoucir la gabelle et la taille,

de supprimer les douanes interieures et de demander
k un nouvel impot, la subvention territoriale, qui

remplacerait les vingtiemes, les ressources necessaires

pour boucler le budget. Mais, alors que les vingtiemes

^taient perqus en argent, la subvention territoriale

serait perdue en nature sur le produit de toutes les

terres, sans distinction de proprietes ecclesiastiques,

nobles ou roturieres. C'etait I'egalite devant I'impot.

La Caisse d'Escompte serait transformee en banque

d'Etat. Des assemblees provinciales seraient creees,

dans les provinces qui n'en avaient pas encore, « pour

que la repartition des charges publiques cessat d'etre

inegale et arbitraire »

.

Puisqu'il ne fallait pas compter sur les parlements

pour faire enregistrer une reforme aussi vaste, on
s'adresserait a une assemblee de notables qui I'approu-

verait. II n'y avait pas d'exemple que les notables

choisis par le roi aient resiste a ses volontes. Mais

tout etait change dans les esprits depuis un siecle.

Les notables, 7 princes du sang, 36 dues et pairs

37



ou mar^chaux, 33 presidents ou procureurs g^neraux

de parlements, 11 prelats, 12 conseillers d'Etat, 12

deputes des pays d*£tats, 25 maires ou echevins des

principales villes, etc., en tout 144 personnages,

distingues par leurs services ou par leurs fonctions, se

reunirent le 22 fevrier 1787. Calonne fit devant eux

en excellents termes le proces de tout le systeme

financier : « On ne peut faire un pas dans ce vaste

royaume, sans y trouver des lois differentes, des

usages contraires, des privileges, des exemptions, des

affranchissements d^impots, des droits et des preten-

tions de toute espece; et cette dissonance generale

complique Tadministration, interrompt son cours,

embarrasse ses ressorts et multiplie partout les frais

et le desordre. » D faisait une charge a fond contre

la gabelle, « impot si disproportionne dans sa repar-

tition qu'il fait payer dans une province 20 fois plus

qu*on ne paie dans une autre, si rigoureux dans sa

perception que son nom seul inspire Teffroi,... un

impot enfin dont les frais sont au cinquieme de son

pfoduit et qui, par Tattrait violent qu'il presente a la

contrebande, fait condamner tous les ans a la chaine

ou a la prison plus de 500 chefs de famille et occasionne

plus de 4000 saisies par annee. » A la critique des

abus succedait enfin Texpose des reformes.

Les notables etaient des privilegies. Les pamphlets

inspires par les membres du Parlement les criblaient

de railleries et d'epigrammes, annonqaient leur capi-

tulation. Ds se raidirent pour prouver leur indepen-

dance. Ds eviterent de proclamer qu'ils ne voulaient
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pas payer Timpot, mais ils s'indignerent de Tetendue

du deficit qui les stupefiait. lis rappeldrent que Necker,

dans son celebre Compte rendu paru quatre ans

auparavant, avait accuse un excedent des recettes sur

les depenses. Ds exigerent communication des pieces

comptables du budget. Ds reclamerent que Tetat du

tresor royal fut constate tous les mois, qu'un compte

general des recettes et depenses fut imprime tous les

ans et soumis a la verification de la Cour desComptes.

lis protesterent contre Tabus des pensions. Calonne

pour se defendre dut devoiler les erreurs du Compte
rendu de Necker. Necker repliqua et fut exile de

Paris. Toute Taristocratie nobiliaire et parlementaire

prit feu. Calonne fut traine dans la boue dans des

pamphlets virulents. Mirabeau fit sa partie dans le

concert par sa Denonciation contre I 'agiotage, ou il

accusait Calonne de jouer a la Bourse avec les fonds

de r£tat. Calonne etait vulnerable. II avait des dettes

et des maitresses, un entourage suspect. Le scandale

du coup de bourse tente par Tabbe d'Espagnac sur les

actions de la Compagnie des Indes venait d'eclater.

Calonne y etait compromis. Les privilegies avaient la

partie belle pour se debarrasser du ministre refor-

mateur. En vain celui-ci prit-il Toffensive. II fit

rediger par I'avocat Gerbier un Avertissement qui etait

une vive attaque contre Tegoisme des nobles et un
appel k Topinion publique. VAvertissement distribue

k profusion dans tout le royaume accrut la rage des

ennemis de Calonne. L'opinion ne reagit pas comme
celui-ci Tesperait. Les rentiers se tinrent sur la defiance.
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La bourgeoisie ne sembla pas prendre au s6rieux les

projets de reforme elabores pour lui plaire. Le peuple

resta indifferent a des querelles qui le depassaient. D
lui fallait le temps de mediter les verites qui lui etaient

revelees et qui le frappaient d'etonnement. L'agitation

fut violente a Paris mais resta d'abord circonscrite

j aux classes superieures. Les eveques qui siegeaient

i parmi les notables exigerent le renvoi de Calonne.

Louis XVI se soumit et, malgre sa repugnance, finit

par appeler a sa succession I'archeveque de Toulouse

Lomenie de Brienne designe par la reine. Les privi-

legies respiraient, mais ils avaient eu peur. lis s'achar-

nerent contre Calonne. Le parlement de Paris, sur la

proposition d'Adrien Duport, ordonna une enquete

sur ses dilapidations. D n'eut que la ressource de

s'enfuir en Angleterre.

Brienne, profitant d'un moment de detente, obtint

des notables et du Parlement un emprunt de 67
millions en rentes viageres qui permit provisoirement

d'eviter la banqueroute. Simple treve ! Brienne, par la

force des choses, fut oblige de reprendre les projets

de rhomme qu'il avait supplante. Avec plus d'esprit

de suite que celui-ci, il essaya de rompre la coalition

des privilegies avec la bourgeoisie. D ^tablit des

\ assemblies provinciales ou le Tiers eut une represen-

tation egale k celle des deux ordres privilegies reunis.

D rendit aux protestants un etat civil, a la grande

fureur du clerge. A transforma la corvee en une

contribution en argent. Enfin il pretendit assujettir k

Timpot foncier le clerge et la noblesse. Aussitot les
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notables se regimberent. Un seul bureau sur sept

adopta le nouveau projet d'impot territorial. Les

autres se declarerent sans pouvoirs pour I'accorder.

C'etait faire appel aux Etats g^neraux. Lafayette alia

plus loin. D reclama une assemblee nationale a^

I'instar du Congres qui gouvemait I'Amerique et une

grande charte qui assurerait la periodicite de cette

assemblee. Si Brienne avait eu autant de courage que

d'intelligence, il eut fait droit au vceu des notables. La
convocation des Etats generaux accordee volontai-

rement a cette date de mai 1787, alors que le prestige

royal n'etait pas encore compromis, aurait sans nul

doute consolide le pouvoir de Louis XVI. Les privi-

legies eussent ete pris a leur piege. La bourgeoisie

aurait compris que les promesses de reformes etaient

sinceres. Mais Louis XVI et la Cour redoutaient les

Etats generaux. Ds se souvenaient d'Etienne Marcel et

de la Ligue. Brienne prefera renvoyer les notables,

laissant echapper ainsi la demiere chance d'eviter la

Revolution.

Des lors la rebellion nobiliaire, dont I'aristocratie

judiciaire prend la direction, ne connait plus de frein.

Les parlements de Bordeaux, de Grenoble, de Besan-

qon, etc. protestent contre les edits qui rendent I'etat

civil aux heretiques et qui instituent les assemblees

provinciales dont ils redoutent la concurrence. Adroi-

tement ils font valoir que ces assemblees nommeespar
le pouvoir ne sont que des commissions ministerielles

sans independance et ils se mettent a reclamer la

restauration des anciens Etats feodaux qu'on ne
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r^unissait plus.

Le parlement de Paris, suivi de la Cour des Aides

et de la Cour des Comptes, se popularise en refusant k

Brienne renregistrement d'un edit qui assujettissait au

timbre des petitions, quittances, lettres de faire-part,

joumaux, affiches, etc. D reclame en meme temps, le

16 juillet, la convocation des Etats generaux, seuls en

mesure, disait-il, de consentir de nouveaux impots. D
repousse encore Tedit sur la subvention territoriale,

denonce les prodigalites de la Cour et exige des eco-

nomies. Le roi ayant passe outre a cette opposition,

le 6 aout, par un lit de justice, le Parlement annule le

lendemain comme illegal Tenregistrement de la veille.

Un exil a Troy;es_punit cette rebellion, mais Tagitation

gaghe toutes les Cours de province. Elle se repand

dans la bourgeoisie. Les magistrats paraissaient

defendre les droits de la nation. On les traitait de Peres

de la Patrie. On les portait en triomphe. Les baso-

chiens meles aux artisans commen^aient a troubler

Tordre dans la rue. De toutes parts les petitions

affluaient k Versailles en faveur du rappel du parle-

ment de Paris.

Les magistrats savouraient leur popularity, mais au

fond ils n'etaient pas sans inquietude. En reclamant

les Etats generaux ils avaient voulu, par un coup de

ipartie, eviter k la noblesse de robe, d'epee et de

soutane, les frais de la reforme financiere. lis ne

tenaient pas autrement aux Etats generaux qui

pouvaient leur echapper. Si les Etats devenaient

periodiques, comme le demandait Lafayette, leur role
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politique disparaitrait. On n^gocia sous main. Brienne

renoncerait au timbre et k la subvention territoriale.

On lui accorderait en compensation la prolongation

des deux vingtiemes qui seraient per^us « sans aucune

distinction ni exception quelle qu'elle put etre ».

Moyennant quoi, le Parlement ayant enregistre, le ^
19 septembre, revint k Paris au milieu des feux

d'artifice.

Malheureusement les deux vingtiemes, dont la

perception demandait du temps, ne suffisaient pas k

couvrir les besoins urgents du tresor. Bien que Brienne

eut abandonne les patriotes hollandais, au mepris de

la parole royale, la banqueroute mena^ait. D fallut

retoumer devant le Pariement pour lui demander

d*autoriser un emprunt de 420 millions, sous promesse

de la convocation des Etats generaux dans cinq ans,

c'est-a-dire pour 1792. La guerre recommen^a plus

violente que jamais. Au roi qui ordonnait, le 19

novembre, I'enregistrement de Temprunt, le due

d'Orieans osa dire que c*etait illegal. Le lendemain,

le due etait exile a Villers-Cotterets et deux conseillers

de ses amis, Sabatier et Freteau enfermes au chateau

de Doullens. Le Parlement reclamait la liberte des

proscrits et sur la proposition d'Adrien Duport, le

4 Janvier 1788, votait un requisitoire contre les lettres

de cachet qu*il renouvelait peu apres malgre les

defenses royales. II poussait bientot I'audace, en avril,

jusqu*a inquieter les preteurs du dernier emprunt

et jusqu'a encourager les contribuables k refuser

le paiement des nouveaux vingtiemes. Cette fois.
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Louis XVI se facha. D fit arreter en plein palais de

justice, ou ils s'etaient refugies, les deux conseillers

Goislard et Duval d'Epresmesnil et il approuva les

edits que le garde des sceaux Lamoignon lui presenta

pour briser la resistance des magistrats comme pour

reformer la justice. Une cour pleniere composee de

jihauts fonctionnaires etait substituee aux parlements

'ipour Tenregistrement de tous les actes royaux. Les

parlements perdaient une bonne partie des causes

civiles et criminelles qui leur etaient auparavant

deferees. Celles-ci seraient jugees desormais par des

grands-bailliages au nombre de 47 qui rapprocheraient

la justice des plaideurs. De nombreux tribunaux

speciaux tels que les greniers a sel, les elections, les

bureaux de finances etaient supprimes. La justice

criminelle etait reformee dans un sens plus humain,

la question prealable et I'interrogatoire sur la sellette

abolis. C 'etait une reforme plus profonde encore que

celle que le chancelier Maupeou avait essayee en

1770. Peut-etre aurait-elle reussi si elle avait ete faite

seulement neuf mois plus tot, avant Texil du Parle-

ment a Troyes. L'installation des grands bailliages

ne rencontra pas une resistance unanime. II semble

que la parole de Louis XVI denonqant au pays

I'aristocratie des magistrats, qui voulaient usurper

son autorite, ait trouve de Techo. Mais depuis le lit de

justice du 19 novembre, depuis que le due d'Orleans

avait ete frappe, la lutte n'etait plus seulement entre

le ministere et les parlements. Autour de ce conflit

initial, tous les autres mecontentements s'etaient
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deja manifestes et coalises.

Le parti des Americains, des Anglomanes ou des

Patriotes, qui comptait des recrues non seulement

dans la haute noblesse, dans la haute bourgeoisie,

mais panni certains conseillers des enquetes comme
Duport et Freteau, etait entre en scene. Ses chefs

se reunissaient chez Duport ou chez Lafayette. On
voyait a ces reunions I'abbe Sieys, le president

Lepelletier de Saint-Fargeau, Tavocat general Herault

de Sechelles, le conseiller au Parlement Huguet de

Semonville, Tabbe Louis, le due d'Aiguillon, les freres

Lameth, le marquis de Condorcet, le comte de

Mirabeau, les banquiers Claviere et Panchaud, etc.

Pour ceux-ci les Etats generaux n'etaient qu'une

etape. On transformerait la France en monarchie

constitutionnelle et representative. On aneantirait

le despotisme ministeriel. Les idees americaines

gagnaient les clubs, les societes litteraires, deja

nombreuses, les cafes, qui devinrent, dit le conseiller

SaUier, des « ecoles publiques de democratie et

d'insurrection ». La bourgeoisie s'ebranlait, mais a la

suite de la noblesse. A Rennes, la societe patriotique

bretonne mettait a sa tete de grandes dames qui

s'honoraient du titre de citoyennes. EUe donnait des

conferences dans une salle omee d'inscriptions

civiques qu'elle appelait pompeusement, a Tantique,

le Temple de la Patrie.

Mais Taristocratie judiciaire gardait encore la

direction* A tous ses correspondants dans les provinces,

elle passait le meme mot d'ordre : empecher Tinstal-
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lation des nouveaux tribunaux d'appel ou grands

bailliages, faire la greve du pretoire, dechainer au

besoin le desordre, reclamer les Etats generaux et les

anciens Etats provinciaux. Le programme fut suivi

de point en point. Les parlements de province orga-

niserent la resistance avec leur nombreuse clientele

dTiommes de loi. A coups de remontrances et d'arrets

fulminants, ils s'attacherent a provoquer des troubles.

Les manifestations se succederent. Les nobles d'epee

se solidariserent en masse avec les parlements. Les

nobles d'eglise les imiterent. L'assemblee du clerge

diminua de plus des trois quarts le subside qui lui

etait reclame. Elle protesta contre la Cour pleniere,

« tribunal dont la nation craindrait toujours la

complaisance » (15 juin). Des emeutes eclaterent k

Dijon, a Toulouse. Dans les provinces frontieres

tardivement reunies a la couronne, Tagitation prit

toumure d'insurrection. En B^arn, le parlement de

Pau, dont le palais avait ete ferme manu military

cria k la violation des vieilles capitulations du pays.

Les campagnards, excites par les nobles des Etats,

assiegerent Tintendant dans son hotel et reinstallerent

de force les magistrats sur leurs sieges (19 juin).

En Bretagne, Tagitation se developpa librement par

la faiblesse ou la complicite du commandant militaire

Thiard et surtout de Tintendant Bertrand deMoleville.

Les nobles bretons provoquaient en duel les officiers

de I'armee restes fideles au roi. Pendant les mois de

mai et juin les collisions furent frequentes entre les

troupes et les manifestants.
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Dans le Dauphine, la province la plus industrielle

de France au dire de Roland, le Tiers £tat jouale role

preponderant, mais d'accord avec les privilegies. Apres

que le parlement expulse de son palais eiit declare que

si les edits etaient maintenus, « le Dauphine se regar-

derait comme entierement degage de sa fidelite

envers son souverain » , la ville de Grenoble se souleva,

le 7 juin, refoula les troupes k coups de tuiles lancees

du haut des toits, et fit rentrer le Parlement dans son

palais au son des cloches. Apres cette journee des

tuiles, les Etats de la province se reunissaient sponta-

nement, sans autorisation royale, le 21 juillet, au

chateau de Vizille, propriete de grands industriels, les /

Perier. L'assemblee, que le commandant militaire

n'osait dissoudre, decidait, sur les conseils des avocats

Mounier et Bamave, que desormais le Tiers Etat

aurait une representation double et qu'on voterait

aux Etats non plus par ordre, mais par tete. Elle

invitait enfin les autres provinces a s'unir et jurait

de ne plus payer d'impot tant que les Etats generaux

n'auraient pas ete convoques. Les resolutions de

Vizille celebrees a Tenvi devinrent immediatement

le voeu de tous les patriotes.

Brienne n'aurait pu triompher de la rebellion qui /
s'etendait que s'il avait reussi a rompre I'entente du

Tiers Etat avec les privilegies. II s'y essaya de son

mieux en opposant les plumes de Linguet, de Rivarol,

de Tabbe Morellet a celles de Brissot et de Mirabeau.

D annonqa, le 5 juillet, la convocation prochaine des

Etats generaux et, le 8 aout, il en fixa la date au
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l^r mai 1789. Trop tard ! Les assemblees provinciales

elles-memes, qui etaient son ceuvre et qu'il avait

composees a son gre, se montrerent peu dociles.

Plusieurs refusaient les augmentations d'impots qu'il

leur avait demandees. Celle d'Auvergne, inspiree par

Lafayette, formulait une protestation tellement vive

qu'eUe s'attira une verte semonce du roi. Lafayette

se vit retirer sa lettre de service dans Tarmee.

Pour mater Tinsurrection du Bearn, de la Bretagne

et du Dauphine, il aurait fallu etre sur des troupes.

Celles-ci, commandees par des nobles hostiles au

ministere et a ses refomies, ne se battaient plus que

moUement ou meme levaient la crosse en I'air comme
k Rennes. Des officiers offraient leur demission.

Mais surtout Brienne etait reduit a Timpuissance

faute d'argent. Les remontrances des parlements et les

troubles avaient arrete les perceptions. Apres avoir

epuise tous les expedients, mis la main sur les fonds

des Invalides et les souscriptions pour les hopitaux et

les victimes de la grele, decrete le cours force des

billets de la Caisse d'Escompte, Brienne dut suspendre

les paiements du Tresor. D etait perdu. Les rentiers,

qui jusque-la s'etaient tenus sur la reserve, car ils se

savaient hais des gens de justice, joignirent des lors

leurs cris a ceux des nobles et despatriotes. Louis XVI
sacrifia Brienne comme il avait sacrifie Calonne et il

sliumilia a reprendre Necker qu'il avait jadis renvoye

(25 aout 1788). La royaute n'etait deja plus capable

de choisir librement ses ministres.

Le banquier genevois, se sentant I'homme neces-
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saire posa ses conditions : la reforme judiciaire de

Lamoignon, qui avait provoque la revoke, serait

aneantie, les parlements seraient rappeles, les Etats

generaux convoques a la date fixee par Brienne. Le

roi dut tout accepter. La rebellion nobiliaire avait mis

la couronne en echec, mais elle avait fraye la voie a la

Revolution.

Brienne, puis Lamoignon furent brules en effigie

sur la place Dauphine a Paris au milieu d'une joie

delirante. Les manifestations qui durerent plusieurs

jours degenererent en emeute. II y eut des morts et

des blesses. Le parlement retabli, au lieu de preter

main-forte a I'autorite, blama la repression et cita

devant lui le commandant du guet qui perdit son«

emploi. Les gens de justice encourageaient done le i

desordre et desarmaient les agents du roi. lis ne se

doutaient pas qu'ils seraient bientot les victimes de la ^

force populaire demuselee.





CHAPITRE III

LES£TATS GiNERAUX

Unis tant bien que mal, mais sans desaccord appa-

rent, pour s'opposer aux entreprises du despotisme

ministeriel, les nobles et les patriotes se diviserent des

que Brienne fut k bas. Les premiers, qu'on appellera

bientot les aristocrates, ne con^oivent la reforme du

royaume que sous la forme d'un retour aux pratiques

de la feodalit^. lis entendent garantir aux deux pre-

miers ordres leurs privileges honorifiques et utiles et

leur restituer en outre le pouvoir politique que

Richelieu, Mazarin et Louis XIV leur ont enleve au

siecle precedent. Tout au plus consentiraient-ils,

d*assez mauvaise grace, a payer desormais leur part

des contributions publiques. lis en sont toujours a

la Fronde et au cardinal de Retz. Les nationaux ou

patriotes, au contraire, veulent la suppression radicale

de toutes les survivances d*un passe maudit. lis n'ont

pas combattu le despotisme pour le remplacer par

I'oligarchie nobiliaire. lis ont les yeux fixes sur

I'Angleterre et sur TAmerique. L'egalite civile, judi-
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ciaire et fiscale, les libertes essentielles, le gouver-

nement representatif faisaient le fond invariable de

leurs revendications dont le ton se haussait jusqu'a la

menace.

Necker, ancien commis du banquier Thelusson,

qu'un heureux coup de bourse sur les consolides

anglais a enrichi a la veille du traite de 1 763 , n'etait

qu'un parvenu vaniteux et mediocre, tres dispose a

flatter tous les partis et en particulier les eveques,

que sa qualite d'heretique le portait a manager.

Satisfait d'avoir procure quelques fonds au tresor par

des emprunts aux notaires de Paris et a la Caisse

d'Escompte, il laissa passer le moment d'imposer sa

mediation. La lutte lui faisait peur. II avait promis les

Etats generaux, mais il n'avait pas ose reglementer

sur-le-champ le mode de leur convocation. Les privi-

legies bien entendu tenaient aux formes anciennes.

Comme en 1614, date de la demiere tenue, chaque

bailliage, c'est-a-dire chaque circonscription electorale,

n'enverrait qu'un depute de chaque ordre, quelle que

fut sa population et son importance. La noblesse et le

clerge deUbereraient k part. Aucune resolution ne

serait valable que de Taccord unanime destroisordres.

Les patriotes denon^aient avec indignation ce systeme

archaique qui aboutirait dans la pratique a Tajour-

nement indefini des reformes, a la failhte des Etats

generaux, a la perpetuite des abus. Mais les magistrats

s'y cramponnaient. En 1614, les villes avaient ete

representees par les delegues de leurs municipalites

oligarchiques, les pays d'Etats par les deputes elus
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aux fitats memes, sans intervention de la population.

Les paysans n'avaient pas ete consultes. Si la vieille

forme etait maintenue, le Tiers lui-meme ne serait

represente que par une majorite de robins etd'anoblis.

Necker perplexe se consultait.

Mettant k profit ses hesitations, le parlement de

Paris allait de Tavant. Le 25 septembre il prenait un
arret aux termes duquel les Etats generaux devaient

etre « regulierement convoques et composes suivant

la forme observee en 1614 » . Lespatriotes denoncerent

cet arret comme une trahison et ils se mirent a atta-

quer I'aristocratie judiciaire. « C'est le despotisme

noble, disait Volney dans la Sentinelle du peuple qui,

dans la personne de ses hauts magistrats, regie a son

gre le sort des citoyens, en modifiant et interpretant

le contenu des lois, qui se cree de son chef des droits,

s'erige en auteur des lois quand il n'en est que le

ministre. » Des lors les plumes du Tiers se mirent a

denoncer la venahte et I'heredite des charges de

justice, Tabus des epices, a denier a un corps de fonc-

tionnaires le droit de censurer les lois ou de les

modifier. EUes lui declarerent rudement qu'apres la

reunion des Etats generaux, il n'aurait plus qu'a se

soumettre, car la nation se ferait mieux obeir que le

roi. Marie-Joseph Chenier proclama que I'inquisition

judiciaire etait plus redoutable que celle des eveques.

Le parlement de Paris intimide revint en arriere, le

5 decembre, par un nouvel arrete ou il se dejugeait.

II acceptait maintenant le doublement du Tiers, qui

etait deja la regie dans les assemblees provinciales
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cr^ees par Necker et par Brienne. Capitulation inutile

et d'ailleurs incomplete. L'arret etait muet sur le vote

par tete. La popular!te du Parlement avait fait place

a Texecration.

Necker avait cm se tirer d'embarras en soumettant

la question des formes de la convocation k Tassemblee

des notables qu'il rappela. Les notables, comme il

aurait pu le prevoir, se prononcerent pour les formes

anciennes, et, le jour de leur separation, le 12 de-

cembre, 5 princes du sang, le comte d'Artois, les

princes de Conde et de Conti, les dues de Bourbon et

d'Enghien denoncerent au roi, dans un manifeste

public, la revolution imminente, s'il faiblissait sur le

maintien des regies traditionneUes : « Les droits du

trone, disaient-ils, ont ete mis en question, les droits

des deux ordres de TEtat divisent les opinions, bientot

les droits de la propriete seront attaqu6s, Tinegalit^ des

fortunes sera presentee comme un objet de reformes,

etc. » Les princes depassaient le but, car, k cette

date, le Tiers redoublait de demonstrations loyalistes

afin de mettre le roi de son cote et il n*y avait pas

encore d'autre propriete menacee que celle des droits

feodaux.

La tactique dilatoire de Necker n'avait abouti qu'^

augmenter les difficultes et a dresser autour des

princes la faction feodale. Mais inversement la resis-

tance des privilegies avait imprime au mouvement
patriotique un tel elan que le ministre fut assez fort

pour obtenir du roi de conclure finalement contre

les notables et contre les princes. Mais ici encore il ne
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prit qu'une demi-mesure. II accorda au Tiers un
nombre de deputes egal a celui des deux ordres privi-

legies reunis, il proportionna le nombre des deputes a

rimportance des bailliages, il permit aux cures de

sieger persoimellement dans les assemblees electorales

du clerge, mesure qui devait avoir les consequences les

plus facheuses pour la noblesse ecclesiastique, mais

ces concessions faites a Topinion, il n'osa pas trancher

la question capitale du vote par ordre ou par tete aux

Etats generaux. II la laissa en suspens livree aux
passions demontees.

L'aristocratie fit une resistance desesperee surtout

dans les provinces qui avaient conserve leurs antiques

Etats ou qui les avaient recouvres. En Provence, en

Beam, en Bourgogne, en Artois, en Franche-Comte,

les ordres privilegies soutenus par les parlements

locaux profiterent de la session des Etats pour se

livrer k des manifestations violentes contre les inno-

vations de Necker et contre les exigences subversives

du Tiers. La noblesse bretonne prit une attitude si

menagante que Necker dut suspendre les Etats

de la province. Les nobles exciterent leurs valets et les

gens k leur devotion contre les etudiants de TUni-

versite qui tenaient pour le Tiers. On en vint aux
mains. II y eut des victimes. De toutes les villes de

Bretagne, d'Angers, de Saint-Malo, de Nantes, les

jeunes bourgeois accoururent pour defendre les

Etudiants Rennais, que commandait Moreau, le futur

general. Les gentilshommes attaques et poursuivis

dans les rues, assieges dans la salle des Etats, durent
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quitter la ville la rage au cceur pour rentier dans leurs

manoirs (Janvier 1789). lis jurerent de depit de ne pas

se faire representer aux Etats generaux.

A Besan^on, le Parlement ayant pris parti pour les

privilegies qui avaient vote une protestation virulente

contre le reglement de Necker, la foule s'ameuta et

pilla les maisons de plusieurs conseillers sans que la

troupe intervint pour les defendre. Son commandant,

un noble liberal, le marquis de Langeron, declara que

I'annee etait faite pour marcher contre les ennemis

de TEtat et non contre les citoyens (mars 1789).

Un bon observateur, Mallet du Pan, avait raison

d'ecrire des le mois de Janvier 1789 : « Le debat public

a change de face. II ne s'agit plus que tres secondaire-

ment du roi, du despotisme et de la Constitution;

c'est une guerre entre le Tiers Etat et les deux autres

ordres.

»

Les privilegies devaient etre vaincus, non seulement

parce qu'ils ne pouvaient plus compter sur le concours

absolu des agents du roi dont ils avaient lasse la

patience par leur revoke anterieure, non seulement

parce qu'ils n'etaient en face de la nation levee toute

entiere qu'une infime minorite de parasites, mais

encore et surtout parce qu'ils etaient divises. En
Franche-Comte, 22 gentilshommes avaient protest^

contre les resolutions de leur ordre et declare qu'ils

acceptaient le doublement du Tiers, I'egalite devant

I'impot et devant la loi, etc. La ville de Besangon les

inscrivit sur son registre de bourgeoisie. En Artois,

ou n'etaient representes aux Etats que les seigneurs
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a 7 quartiers et possedant un fief a clocher, les nobles

« non entrants », soutenus par I'avocat Robespierre,

protesterent contre Texclusion dont ils etaient Tobjet.

Les hobereaux du Languedoc firent entendre des

plaintes analogues contre les hauts barons de la

province. La noblesse de cloche, composee de roturiers

qui avaient achete des charges municipales anobUs-

santes, se rangea presque partout du cote du Tiers,

sans que le Tiers d'ailleurs lui en sut grand gre.

L'agitation descendait en profondeur. La convo-

cation des Etats generaux, annoncee et commentee
par les cures au prone, avait fait luire une immense

esperance. Tous ceux qui avaient a se plaindre, et ils

etaient legion, pretaient Toreille aux polemiques et se

preparaient pour le grand jour. Bourgeois et paysans

avaient commence depuis deux ans a faire leur appren-

tissage des affaires pubHques dans les assemblies

provinciales, dans les assemblees de departement et

dans les nouvelles municipahtes rurales creees par

Brienne. Ces assemblees avaient reparti Timpot,

administre I'assistance et les travaux publics, sur-

veille I'emploi des deniers locaux. Les municipalites

rurales elues par les plus imposes avaient pris gout

k leur tache. Jusque-la le syndic avait ete nomme par

I'intendant. Elu maintenant par les cultivateurs, il

n'est plus un simple agent passif. Autour du conseil

dont il prend les avis se forme I'opinion du village.

On discute les interets communs. On prepare ses

revendications. En Alsace, des que les municipalites

nouvelles sont formees, leur premier soin est d'intenter
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des proces k leurs seigneurs et ceux-ci se plaignent

amerement « des abus sans nombre » qu'a provoqu^s

leur etablissement.

La campagne electorale co'incidait avec une grave

crise economique. Le traite de commerce signe avec

I'Angleterre en 1786, en abaissant les droits de douane,

avait livre passage aux marchandises anglaises. Les

fabricants d'etoffes durent restreindre leur produc-

tion. Le chomage atteignit a Abbeville 12000ouvriers,

k Lyon, 20000, ailleurs en proportion. II fallut, au

debut de ITiiver qui fut tres rigoureux, organiser des

ateliers de charite dans les grandes villes, d'autant plus

que le prix du pain augmentait sans cesse. La moisson

de 1788 avait ete tres inferieure a la noimale. La
disette de fourrage avait ete si grande que les culti-

vateurs avaient ete forces de sacrifier une partie de

leur betail et de laisser des terres incultes ou de les

ensemencer sans fumier. Les marches etaient degamis.

Le pain n'etait pas seulement tres cher. On risquait

d'en manquer. Necker eut beau interdire Texportation

des grains et proceder a des achats k Tetranger, la

crise ne s'attenua pas. Elle s'aggrava plutot. Les mise-

rables jetaient des regards de convoitise surlesgreniers

bien remplis ou les seigneurs la'iques et ecclesiastiques

enfermaient le produit des dimes, des terrages et des

champarts. fls entendaient denoncer par des voix
' innombrables Taristocratie des privilegies. Des que

s
commencerent les operations electorales, au mois de

I mars, les « emotions populaires » eclaterent. La foule

^s'amasse autour des greniers et des granges dime-
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resses et en exige Touverture. Elle arrete la circulation

des grains, elle les pille, elle les taxe d'autorite. En
Provence, ouvriers et paysans souleves ne demandent

pas seulement la taxation des grains, la diminution du

prix des vivres, ils exigent la suppression de Timpot

sur la farine (le piquet) et bientot ils tentent par

endroits d'arracher aux seigneurs et aux pretres la

suppression des dimes et des droits seigneuriaux. II y
eut des seditions et des pillages par bandes k Aix,

Marseille, Toulon, Brignoles, Manosque, Aubagne,

etc. (fin mars). Des troubles analogues, quoique

moins graves, se produisent en Bretagne, en Langue-

doc, en Alsace, en Franche-Comte, en Guyenne, en

Bourgogne, dans TDe de France. A Paris, le 27 avril,

la grande fabrique de papiers peints Reveillon est

pillee au cours d'une sanglante ^meute. Le mouve-

ment n'est pas seulement dirige contre les accapareurs

de denrees alimentaires, contre le vieux systeme v
d'impots, contre les octrois, contre la feodalit^, mais

contre tous ceux qui exploitent le populaire et qui

vivent de sa substance. D est en rapport etroit avec

I'agitation politique. A Nantes, la foule assiege THotel

de Ville au cri de Vive la Liberte ! A Agde,elle reclame

le droit de nommer les consuls. Dans bien des cas,

I'agitation coincide avec Touverture des operations

^lectorales et cela s'explique. Ces pauvres gens, que

Tautorite ignorait depuis des siecles, qui n'etaient

convoques devant elle que pour acquitter Timpot et

la corvee, voila que tout k coup elle leur demande
leur avis sur les affaires de TEtat, qu'elle leur dit qu'ils
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peuvent adresser librement leurs plaintes au roi ! « Sa

Majeste, dit le reglement royal lu au prone, desire que

des extremites de son royaume et des habitations les

moins connues, chacun fut assure de faire parvenir

jusqu'a elle ses vceux et ses reclamations. » La phrase

a ete retenue, elle a ete prise au mot. Les miserables

ont cm que decidement toute Tautorite publique

n'etait plus toumee contre eux, comme autrefois,

mais qu'ils avaient maintenant un appui tout en haut

de Tordre social et que les injustices allaient enfm
disparaitre. C'est ce qui les rend si hardis. De toute

leur volonte tendue, de toute s leurs souffrances

raidies, ils s'elancent vers les objets de leurs desirs et

de leurs plaintes. En faisant cesser Tinjustice, ils

reahsent la pensee royale, ou du moins ils le croient.

Plus tard, quand ils s'apercevront de leur erreur, ils

se detacheront du roi. Mais il leur faudra du temps

pour se desabuser.

C'est au milieu de cette vaste fermentation qu'eut

lieu la consultation nationale. Depuis six mois, malgre

la censure, malgre la rigueur desreglementssurTimpri-

merie, la liberte de la presse existait en fait. Hommes
de loi, cures, publicistes de toutessortes,hierinconnus

et tremblants, critiquaient hardiment tout le systeme

social dans des milliers de brochures lues avec avidite

depuis les boudoirs jusqu'aux chaumieres. Volney

lan^ait a Rennes sa Sentinelle du Peuple; Thouret, k

Rouen, son Avis at4X bonsNormands'Mhdbeau, k AiXy

son Appel a la Nation provengale; Robespierre, k

Arras, son Appel a la Nation artesienne; I'abbe Sieys,
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son Essai sur les privileges, puis son retentissant

Qu 'est-ce que le Tiers Etat ?; Camille Desmoulins, sa

Philosophie au peuple frangais; Target, sa Lettre aux

£tats generaux, etc. Pas un abus qui ne fut signale, pas

une reforme qui ne fut etudiee, exigee. « La politique,

dit Madame de Stael, etait un champ nouveau pour

I'imagination des Frangais; chacun se flattait d'y jouer

un role, chacun voyait un but pour soi dans les chances

multipliees qui s'annon^aient de toutes parts. »

Les gens du Tiers se concertaient, provoquaient

des reunions officieuses de corporations et de commu-
nautes, entretenaient des correspondances de ville a

ville, de province a province. lis redigeaient des peti-

tions, des manifestes, ils recueillaient des signatures,

ils faisaient circuler des modeles de cahiers de doleances

qu'ils distribuaient jusque dans les campagnes. Le due

d'Orl^ans, qui passait pour le protecteur occulte du

parti patriote, faisait ledigerpsiiLsidosles Instructions

qu'il adressait k ses representants dans les bailUages

de ses terres et par Sieys un modele des Deliberations

k prendre par les assemblees electorales. Necker avait

present aux agents du roi de garder une neutralite

complete, mais certains intendants, comme celui de

Dijon, Amelot, furent accuses par les privilegies de

favoriser leurs adversaires. Les parlements essayerent

de bruler quelques brochures afin d'intimider les

publicistes. Celui de Paris cita devant lui le docteur

Guillotin pour sa Petition des citoyens domicilies a

Paris. Guillotin se presenta au milieu de la foule im-

mense qui I'acclamait et le parlement n'osa pasrarreter

.
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. Le mecanisme electoral, flx^ par le reglement

I royal, etait assez complique mais d'un grand libera-

llisme. Les membres des deux premiers ordres se

rendaient directement au chef-lieu du bailliage pour

composer TAssemblee electorale du clerge et I'Assem-

blee electorale de la noblesse. Tous les nobles ayant

la noblesse acquise et transmissible avaient le droit

d'etre presents en personne. Les femmes nobles elles-

memes, si elles possedaient un fief, pouvaient se faire

representer par procureur, c'est-^-dire par un fonde

de procuration.

Les cures siegeaient personnellement k TAssemblee

du clerge, tandis que les chanoines, tous nobles,

n'avaient qu'un delegue par groupe de dix et les

reguliers ou moines, un delegue par couvent. Ainsi les

cures eurent ufie majorite assuree.

Dans les villes, les habitants ages de 25 ansetinscrits

au role des impositions se reunirent d'abord par cor-

porations. Les corporations d'arts et metiers n'avaient

qu'un delegue par 100 membres, tandis que les

corporations d'arts liberaux, les negociants et les

armateurs en eurent deux; ce qui etait avantager la

richesse et le savoir. Les habitants qui ne faisaient pas

partie d'une corporation, et dans certaines villes, ou il

n'y avait pas de corporations, ce furent tous les habi-

tants, se reunirent a part par quartiers (ou districts)

et elurent egalement 2 delegues par 100 membres.

Tous ces delegues (ou electeurs) ^msinommQS s'assem-

blerent ensuite a THotel de Ville pour former I'Assem-

blee electorale du Tiers Etat de la ville, rediger le
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cahier coimnun des doleances et nommer les repr^-

sentants k TAssemblee du Tiers Etat du bailliage qui

^tait chargee d'elire les deputes aux Etats generaux.

Les paysans des paroisses furent representes dans

cette Assemblee a raison de 2 par 200 feux. Chaque

paroisse, comme chaque corporation ou chaque

quartier urbain, munissait ses delegues d'un cahier

special et tous ces cahiers etaient fondus ensuite dans

le cahier general du bailUage. Quand le bailliage prin-

cipal comprenait des bailliages secondaires, TAssem-

blee electorale du bailliage secondaire nommait le

quart de ses membres pour la representer a TAs-

semblee electorale du bailliage principal. Dans ce

dernier cas, qui fut encore assez frequent, le m^-

canisme electoral fut ^ 4 degres : paroisse, cor-

poration ou quartier; assemblee de la ville; assem-

blee du bailliage secondaire; assemblee du bailHage

principal.

Dans les assemblees des privil^gi^s, la lutte fut

vive entre la minorite liberale et la majorite retro-

grade, entre les nobles de cour et les hobereaux des

campagnes, entre le haut et le bas clerge. La noblesse

du bailliage d'Amont (Vesoul) en Franche-Comte fit

scission et nomma deux deputations aux Etats gene-

raux. En Artois, en Bretagne, les nobles membres des

Etats s'abstinrent de comparaitre pour protester contre

le reglement royal qui les obligeait de partager le

pouvoir politique avec la petite noblesse. Les Assem-

blees du clerge furent en general fort troublees. Les

cures imposerent leurs volontes et ecarterent de la
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deputation la plupart des eveques, sauf une quaran-

taine choisis parmi les plus liberaux.

Les Assemblees du Tiers furent plus calmes. II n'y

eut de conflits que dans certaines villes, comme Arras,

oil les delegues des corporations se prirent de querelle

avec les echevins qui pretendaient sieger dans TAssem-

blee electorale quoique anobUs, et dans certains

bailliages, comme Commercy, ou les ruraux se plai-

gnirent que les gens du bourg avaient ecarte du cahier

leurs revendications particuUeres. Presque partout le

j
Tiers choisit ses deputes dans son sein,prouvant ainsi

^ la vigueur de I'esprit de classe qui I'animait. II ne fit

d'exception que pour de rares nobles populaires

comme Mirabeau qui avait ete exclu de TAssemblee

de son ordre et qui fut elu par le Tiers d'Aix et de

Marseille, ou pour quelques ecclesiastiques comme
Sieys, repousse par le clerge chartrain et elu par le

Jiers de Paris. Pres de la moitie de la deputation du

f

Tiers etait composee dliommes de loi qui avaient

exerce une influence preponderante dans la campagne

electorale ou dans la redaction des cahiers. L'autre

moitie comprenait toutes les professions, mais les

paysans, encore illettres pour la plupart, n'eurent pas

de representants. Plus d'un publiciste qui s'etait

distingue par ses attaques contre les aristocrates

obtint un mandat : Volney, Robespierre, Thouret,

Target, etc.

i L'examen des cahiers montre que Tabsolutisme

l^tait unanimement condamne. Pretres, nobles et
'

roturiers s'accordent a reclamer une Constitution
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qui limite les droits du roi et de ses agents et qui

etablisse une representation nationale periodique

seule capable de voter Timpot et de faire les lois.

Presque tous les deputes avaient requ le mandat impe- ] ^
ratif de n'accorder aucun subside avant que la Consti-

|

tution fut acceptee et assuree. « Le deficit, selon le

mot de Mirabeau, devenait le tresor de la nation.

»

L'amour de la liberte, la haine de Tarbitraire inspi-

raient toutes les revendications.

Le clerge lui-meme, dans de nombreux cahiers,

protestait contre I'absolutisme dans I'Eglise aussi bien

que dans I'Etat. II reclamait pour les cures le droit de

s'assembler et de participer au gouvemement de

rEglise par le retablissement des synodes diocesains

et des conciles provinciaux.

Les nobles ne mettaient pas moins d'ardeur que

les roturiers ^ condamner les lettres de cachet et la

violation du secret des lettres, a reclamer le jugement

par jury, la liberte de parler, de penser, d'ecrire.

Les privilegies acceptent I'egalite fiscale, mais ils^,

repoussent, pour la plupart, I'egalite des droits et

Tadmission de tous les Frangais a tous les emplois. '

Surtout ils defendent aprement le vote par ordre

qu'ils considerent comme la garantie de leurs dimes

et de leurs droits feodaux. Mais la noblesse et le

Tiers feraient bon marche des biens ecclesiastiques

pour payer la dette. lis s'accordent toutefois avec le

clerge lui-meme pour condamner sans appel le systeme

financier en vigueur. Tous les impots directs et

indirects disparaitront devant une contribution plus
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Equitable qui sera r^partie par des assemblees 61ues

et non plus par les agents du roi.

I

Le Tiers est uni centre les aristocrates, mais ses

' revendications propres varient selon qu'elles emanent

de bourgeois ou de paysans, de negociants oud'artisans.

Toutes les nuances d'interet et de pensee des diffe-

rentes classes s'y refletent. Contre le regime seigneurial,

les doleances des cahiers des paroisses sont naturelle-

ment plus apres que celles qui figurent dans les cahiers

des bailliages redig^s par des citadins. Pour condamner
les corporations, Tunanimite est loin d'etre complete.

Les protestations contre la suppression de la vaine

pature et du glanage, contre le partage descommunaux
n'emanent que d'une minorite. On sent que la bour-

geoisie, qui est dej^ en possession d'une partie de la

terre, se solidariserait au besoin avec la propriete

feodale contre les paysans pauvres. Les revendications

proprement ouvrieres sont absentes. Ce sont des

« maitres » qui ont tenu la plume. Le proletariat des

viUes n'a pas encore voix au chapitre. En revanche,

les vceux des industriels et des commer^ants, leurs

protestations contre les pernicieux effets du traite

de commerce avec I'Angle terre, I'expose des besoins

des differentes branches de la production sont I'objet

d'etudes precises fort remarquables. La classe qui va

prendre la direction de la Revolution est pleinement

consciente de sa force et de ses droits. II n'est pas vrai

qu'elle se laisse seduire par une ideologie vide, elle

connait a fond les realites et elle possede les moyens
d'y conformer ses interets.



CHAPITRE IV

LA R£V0LTEPARISIENNE

Les elections avaient affirme avec une aveuglante

clarte la ferme volonte du pays. La royaute, etant res- ^
tee neutre, avait les mains libres. Mais elle ne pouvait

homologuer les voeux du Tiers qu'au prix de sa propre

abdication. Louis XVI continuerait de regner, mais a

la faqon d'un roi d'Angleterre, en acceptant aupres de

lui le controle permanent de la representation natio-

nale. Pas un moment Tepoux de Marie-Antoinette

n'envisagea ce renoncement. II avait la fierte de son

sacerdoce. II ne voulait pas I'amoindrir. Pour le

defendre, une seule voie s'ouvrait a lui, ou le pousserent

les princes, Tentente etroite avec les privilegies et la

resistance.

Necker, parait-il, quinze jours avant la reunion des

Etats, lui avait conseille de faire les sacrifices neces-

saires, afm de garder la direction des evenements. Le

roi aurait ordonne aux trois ordres de deliberer en

commun et par tete sur toutes les questions d'impots.

n aurait en meme temps fusionne la noblesse et le haut
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clerg6 dans une chambre haute, comme en Angleterre,

et cree une chambre basse par la reunion du Tiers et

de la plebe clericale. II est douteux que le Tiers se fut

satisfait de ce systeme qui ne lui aurait donne que le

controle de Timpot. Mais il est certain qu'une marque

non equivoque de la bonne volonte royale eut amorti

les conflits et preserve la couronne.

Necker eut voulu que les Etats se reunissent aParis,

sans doute pour donner confiance au monde de la

Bourse. Le roi se prononqa pour Versailles, « a cause

des chasses » . Premiere maladresse, car les hommes du

Tiers allaient avoir constamment sous les yeux ces

palais somptueux, cette Cour ruineuse qui devoraient

la nation. Puis Paris n'etait pas si loin de Versailles

qu'il ne put faire sentir son action sur I'assemblee.

La Cour s'ingenia des le debut a maintenir dans

toute sa rigueur la separation des ordres, meme dans

les plus petits details. Alors que le roi recevait avec

prevenance, dans son cabinet, les deputes du clerge et

de la noblesse, les deputes du Tiers lui etaient presentes

en troupe et au galop dans sa chambre a coucher. Le

Tiers se vit imposer un costume officiel, tout en noir,

qui contrastait par sa severite avec les chamarrures

dorees des deputes des deux premiers ordres. C'est

tout juste si on ne lui ordonnapas d'ecouter le discours

d'ouverture du roi k genoux, comme en 1614. On le

fit du moins penetrer dans la salle des Etats par une

petite porte de derriere, tandis que la grande porte

s'ouvrait a deux battants pour les deux premiers

ordres. Deja les cures avaient ete blesses de ce qu'a

68



la procession de la veille, les prelats, au lieu d'etre

confondus avec eux a leur rang de bailliages, avaient

ete groupes a part et separes d'eux par un long inter-

valle rempli par la musique du roi.

La seance d'ouverture, le 5 mai,aggravalamauvaise

impression creee par ces maladresses. Sur un ton de

larmoiement sentimental, Louis XVI mit en garde les

deputes contre I'esprit d'innovation et il les invita a

s'occuper avant tout des moyens de remplir le tresor.

Le garde des sceaux Barentin, qui parla ensuite et qui

fut a peine entendu, ne fit guere que celebrer les

vertus et les bienfaits du monarque. Necker enfin,

dans un long rapport de trois heures, tout herisse de

chiffres, se borna a traiter de la situation financiere.

A Ten croire, le deficit, dont il attenuait I'importance,

etait facile a reduire par quelques mesures de detail,

des retenues, des economies, etc. On crut entendre le

discours d'un administrateur de societe anonyme.

Les deputes se demanderent a quoi bon on les avait

fait venir de leurs lointaines provinces. Necker ne se

prononqa pas sur la question capitale du vote par tete,

et il ne dit rien des reformes politiques. Le Tiers

manifesta sa deception par son silence. Pour triompher

des privilegies, il ne devrait compter que surlui-meme.

Son parti fut vite pris. Ses membres se concerterent

le soir meme, province par province : les Bretons, qui

etaient les plus animes contre les nobles, autour de

Chapelier et de Lanjuinais, les Francs-Comtois autour

de I'avocat Blanc, les Artesiens autour de Robespierre,

les Dauphinois autour de Mounier et de Barnave, etc.
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De tous ces conciliabules particuliers sortit une reso-

lution identique : le Tiers, ou plutot les Communes,
appellation nouvelle par laquelle il evoquait sa volonte

d'exercer les droits des communes anglaises, inviterait

les deux autres ordres k se reunir avec lui pour verifier

en commun les pouvoirs de tous les deputes sans

distinction, et, jusqu'a ce que cette verification en

commun fut effectuee, les Conmiunes refuseraient

de se constituer en chambre particuliere. Elles

n*auraient ni bureau, ni proces-verbal, simplement un
doyen pour faire regner Tordre dans leur assemblee.

Ainsi fut fait. Des le premier jour les Communes
affirmaient, par un acte, leur resolution d'obeir aux

voeux de la France en considerant comme inexistante

la vieille division des ordres.

Un mois se passa en pourparlers inutiles entre les

trois chambres, qui siegeaient separement. Sous la

pression des cures, le clerge, qui avait dejk suspendu

la verification des pouvoirs de ses membres, s'offrit

pour conciliateur. On nomma de part et d'autre des

commissaires pour rechercher un accord impossible.

Le roi intervint k son tour et chargea le garde des

sceaux de presider lui-meme les conferences de conci-

liation. Le Tiers profita habilement des reserves que

fit la noblesse pour rejeter sur elle la responsabilite de

Techec. Puis, ayant bien fait constater a la France que

les privil^gies restaient irreductibles, il sortit de son

attitude expectante. II adressa aux deux premiers

ordres une demiere invitation k se reunir k lui, et, le

12 juin, il proceda seul a la verification des pouvoirs
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des deputes des trois ordres en procedant k Tappel

general de tous les bailliages convoques. Lelendemain,

trois cur^s du Poitou, Lecesve, Ballard et Jallet,

r^pondaient k Tappel de leur nom et, lesjours suivants,

16 autres cures les imitaient. Uappel termini, les

Communes deciderent, par 490 voix contre 90, de se

constituer en Assemblee nationale. Elles affirmerent

ainsi qu'elles suffisaient k elles seules a representer la

nation, puis, faisant un pas de plus, elles deciderent

en meme temps que les impots cesseraient d'etre

per^us le jour ou, pour une raison quelconque, elles

seraient forcees de se s^parer. Ayant ainsi braqu6

contre la Cour la menace de la greve de Timpot, elles

rassurerent les cr^anciers de TEtat en les pla^ant sous

la garde de Thonneur fran^ais, et enfin, par un acte

plus hardi peut-etre que tout le reste, elles denierent

au roi le droit d'exercer son veto sur les deliberations

qu*elles venaient de prendre, comme sur toutes celles

qu*elles prendraient a Tavenir. Deux jours plus tard,

le 19 juin, apres des debats violents et k une petite

majority (149 contre 137), Tordre du clerg^ decidait

k son tour de se reunir au Tiers. Si le roi n'intervenait

pas au plus vite pour empecher cette reunion, les

privil^gies perdaient la partie.

Princes, grands seigneurs, archeveques, magistrats

poussaient Louis XVI k agir. D'Espremesnil offrit de

faire juger par le parlement de Paris les meneurs du
Tiers et Necker lui-meme comme coupables de lese-

majest^. Le roi decida, le 19 au soir, de casser les

deliberations du Tiers dans une seance solennelle qu'il
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tiendrait comme un lit de justice, et, en attendant,

pour rendre impossible la reunion annoncee du clerg^

aux Communes, il ordonna de faire fermer immediate-

ment la salle des £tats, sous pretexte d'amenagements

interieurs. Petits moyens dans de telles circonstances !

/ Le 20 juin au matin, les deputes du Tiers, qui se

reunissaient dans cette salle, trouverent les portes

fermees et environnees de soldats. Ds se rendirent k

deux pas de la, dans la salle du jeu de paume qui

servait aux divertissements des courtisans. Quelques-

uns proposerent de se transporter a Paris pour deliberer

en surete. Mais Mounier rallia tous les suffrages en

demandant a chacun de s'engager, par son serment et

par sa signature, « k ne jamais se separer et k se

rassembler partout ou les circonstances Texigeraient

jusqu'a ce que la Constitution fut etablie et affermie

sur des fondements solides » . Tous, sauf un seul,

Martin Dauch, depute de Carcassonne, jurerent le

serment immortel, au milieu d'un grand enthousiasme.

La seance royale avait ete fixee au 22 juin. Elle fut

reculee d'un jour pour donner le temps de faire dispa-

raitre les trav^es des tribunes publiques ou pouvaient

prendre place 3 000 spectateurs dont on redoutait les

manifestations. Cette remise fut une faute, car elle

permit a la majorite du clerge d'executer son arrets

' du 19. Elle se reunit au Tiers le 22 juin, dans I'eglise

Saint-Louis. 5 prelats, ayant a leur tete Tarcheveque

de Vienne, en Dauphine, et 144 cures grossirent ainsi

les rangs de I'Assemblee nationale. Deux nobles du

Dauphine, le marquis de Blacons et le comte d'Agoult,
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vinrent prendre egalement seance. Des lors le resultat

de la seance royale etait bien compromis.

La Cour accumula les maladresses. Alors que les

deputes privilegies etaient directement introduits dans

la salle des Etats, les gens du Tiers durent attendre

sous la pluie devant la petite porte. Le deploiement

des troupes, loin de les intimider,accrutleur irritation.

Le discours du roi les indigna. C'etait une aigre mer-

curiale que suivit une serie de declarations brutales et

imperatives. Le monarque ordonnait le maintien des

trois ordres et leurs deliberations en chambres separees.

D cassait les arretes du Tiers. S'il consentait a Tegalite

en matiere d'impots, il prenait soin de specifier le

maintien absolu de toutes les proprietes, « et Sa Majeste

entend expressement sous le nom de proprietes les

dimes, cens, rentes et devoirs feodaux et seigneuriaux

et generalement tous les droits et prerogatives utiles

ou honorifiques attaches aux terres et fiefs appartenant

aux persormes » . Qu'importait ensuite qu'il promit

vaguement de consulter a I'avenir les Etats generaux

sur les questions financieres ? La reforme politique et

sociale s'evanouissait.

Louis XVI, reprenant la parole, termina le lit de

justice par ces menaces : « Si, par une fatalite loin de

ma pensee, vous m'abandonniez dans une si belle

entreprise, seul je ferais le bien de mes peuples, seul je

me considererais comme leur veritable representant...

Reflechissez, messieurs, qu'aucun de vos projets,

aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi

sans mon approbation speciale... Je vous ordonne,
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messieurs, de vous separer tout de suite et de vous

rendre demain matin chacun dans les chambres

affeetees a votre ordre, pour y reprendre vos seances.

J'ordonne en consequence au grand maitre des

ceremonies de faire preparer les salles. »

Obeissant k un mot d'ordre que leur avaient fait

passer les deputes de Bretagne, reunis k leur club, la

veille au soir, les Communes immobiles resterent k

leurs bancs, pendant que la noblesse et une partie du
clerge se retiraient. Les ouvriers envoyes pour enlever

I'estrade royale suspendirent leur travail de peur de

gener I'assemblee qui continuait. Le maitre des

ceremonies, Breze, vint rappeler k Bailly, qui

presidait, I'ordre du roi. Bailly lui repondit sechement

que la nation assemblee ne pouvait pas recevoir

d'ordre et Mirabeau lui lan^a de sa voix tonnante la

fameuse apostrophe : « Allez dire a ceux qui vous

envoient que nous sommes ici par la volonte du peuple

et que nous ne quitterons nos places que par la puis-

sance des bai'onnettes. » Camus, appuye par Barnave

et par Sieys, fit decreter que TAssemblee nationale

persistait dans ses arretes. C'etait recidiver la desobeis-

sance. Mirabeau, prevoyant que les lettres de cachet

allaient etre signees contre les meneurs du Tiers,

proposa en outre de decreter que les membres de

I'Assemblee etaient inviolables et que quiconque

porterait atteinte a cette inviolabilite commettrait un
crime capital. Mais, telle etait la froide resolution qui

animait tous les cceurs et leur defiance de Mirabeau,

dont I'immoralit^ rendait suspectes toutes les inten-
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tions, que plusieurs deputes voulurent faire ^carter la

motion comme pusillanime. Elle fut cependant votee.

Resolutions memorables, plus courageuses certes

que celles du 20 juin; car, le 20 juin, le Tiers ^tait

cense ignorer les volontes du roi qui ne s'etaient pas

encore manifestees. Le 23 juin, il reedite et aggrave sa

rebellion dans la salle meme ou vient de retentir la

parole royale.

La Revellidre, qui siegeait dans TAssemblee comme
depute de TAnjou, raconte que Louis XVI, sur le

rapport du marquis de Breze, donna Tordre aux gardes

du corps de penetrer dans la salle et de disperse! les

deputes par la force. Comme les gardes s'avan9aient,

plusieurs deputes de la minorite de la noblesse, les

deux Crillon, d'Andre, Lafayette, les dues de La
Rochefoucault et de Liancourt, d'autres encore

mirent Tepee k la main et empecherent les gardes de

passer. Louis XVI, prevenu, n'insista pas. II aurait fait

volontiers sabrer la canaille du Tiers £tat. II recula

devant la necessity de faire subir le meme traiiement

k une partie de sa noblesse.

Necker n'avait pas paru au lit de justice. Le bruit

courait qu'il etait demissionnaire ou renvoy^. Une
foule immense manifesta devant son domicile et dans

les cours du chateau. Le roi et la reine le firent appeler

et le prierent de rester a son poste. Le couple royal

dissimulait pour mieux preparer sa vengeance.

Une violente fermentation r^gnait k Paris, comme
k Versailles, et dans les provinces, quietaient reguliere-

ment tenues au courant par les lettres de leurs repr^-
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sentants qu'on lisait publiquement. Depuis le d^but

de juin, la Bourse baissait sans cesse. A Fannonce du
lit de justice, toutes les banques de Paris avaientferm^

leurs guichets. La Caisse d'escompte avait envoye ses

administrateurs a Versailles exposer les dangers dont

elle etait menacee. La Cour avait centre elle toute la

finance.

Dans ces conditions, les ordres du roi etaient

inexecutables. Les humbles crieurs publics eux-memes
refuserent de les proclamer dans les rues. Le 24 juin,

la majorite du clerge, desobeissant a son tour, se rendit

a la deliberation du Tiers et,lelendemain, 47 membres
de la noblesse, a la suite du due d'Orleans, en firent

autant.

Louis XVI d^vora I'affront, mais le soir meme, il

decida en secret d'appeler 20 000 hommes de troupe,

de preference des regiments etrangers qu'il croyait

plus surs. Les ordres partirent le 26. Le lendemain,

afin d'endormir les defiances, il invitait les presidents

de la noblesse et du clerge a se reunir, a leur tour, k

I'Assemblee nationale, et, pour les decider, il leur

faisait dire, par le comte d'Artois, que cette reunion

etait necessaire pour proteger sa vie menacee.

Aucune emeute ne se preparait contre le roi, mais

les patriotes, depuis la seance royale,restaienteneveil.

Le 25 juin, les 400 electeurs parisiens, qui avaient

nomme les deputes aux£tatsgeneraux,s'etaientreunis

spontanement au Musee de Paris, d'ou ils passerent,

un peu plus tard, a I'Hotel de Ville, pour surveiller les

menees des aristocrates et se tenir en rapports etroits
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avec rAssemblee nationale. Des le 29 juin, ils jetaient

les bases d'un projet de garde bourgeoise qui com-

prendrait les principaux habitants de chaque quartier.

Le Palais-Royal, qui appartenait au due d'Orleans,

etait devenu un club en plein air qui ne desemplissait

ni le jour ni la nuit. Les projets de la Cour y etaient

connus et commentes aussitot que formes.

Deja les patriotes travaillaient la troupe. Lesgardes-

franqaises, le premier regiment de France, furent vite

gagnes. Ds etaient mecontents de leur colonel, qui les

astreignait a une discipline severe, et ils comptaient

parmi leurs bas officiers des hommes comme Hulin,

Lefebvre, Lazare Hoche, qui n'auraient jamais I'epau-n

lette tant que le reglement de 1781 resterait en vigueur.

Le 30 juin, 4 000 habitues du Palais-Royal delivraient

une dizaine de gardes-fran^aises enfermes a I'Abbaye

pour desobeissance et les promenaient en triomphe.

Les hussards et les dragons envoyes pour retablir

I'ordre criaient : Vive la nation ! et refusaient de

charger la foule. Les gardes du corps eux-memes avaient

donne a Versailles des signes d'indiscipline. Les regi-

ments etrangers seraient-ils plus obeissants ?

Si Louis XVI etait monte a cheval, s'il avait pris en

personne le commandement des troupes, comme
I'aurait fait Henri IV, peut-etre aurait-il reussi a les

maintenir dans le devoir et a faire aboutir son coup

de force. Mais Louis XVI etait un bourgeois.

L'arrivee des regiments qui camperent a Saint-

Denis, a Saint-Cloud, a Sevres et jusque sur le Champ
de Mars fut accueillie par de vives protestations.
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Toutes ces bouches de plus k nourrir allaient aggraver

la disette ! Plus de doute, on voulait disperser par la

force TAssemblee Rationale ! Des motionnaires du

Palais-Royal proposerent, le 2 juillet, de detroner

Louis XVI et de le remplacer par le due d'Orleans.

Les electeurs parisiens reclamerent a TAssemblee le

renvoi des troupes. Mirabeau fit voter leur motion, le

8 juillet, apres un terrible discours ou il denonqait les

mauvais conseillers qui ebranlaient le trone. Louis XVI
repondit a la demarche de TAssemblee qu'il avait

appele des regiments pour proteger sa liberte, mais

que si elle craignait pour sa securite, il etait pret a la

transferer a Noyon ou k Soissons. C'etait ajouter

Tironie a la menace. Le soir de cette reponse, 100

deputes se reunirent au club breton, avenue de Saint-

Cloud, pour concerter la resistance.

Louis XVI brusqua les choses. Le 1 1 juillet, il ren-

voya Necker en grand secret et reconstitualeministere

avec le baron de Breteuil, contre-revolutionnaire

declare. Le bruit courut le lendemain que la banque-

route allait etre proclamee. Aussitot les agents de

change se reunirent et deciderent de fermer la Bourse

en signe de protestation contre le renvoi de Necker.

De I'argent fut repandu pour gagner les soldats. Des

banquiers, comme Etienne Delessert, Prevoteau,

Coindre, Boscary, s'enrolerent avec leur personnel

dans la garde bourgeoise en formation. Les bustes de

Necker et du due d'Orleans furent promenes dans

Paris. On fit fermer les spectacles. Sur Tinvitation de

Camille Desmoulins, qui annon^a au Palais-Royal une
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prochaine Saint-Barthelemy de patriotes, on arbora la

cocarde verte, qui etait la couleur de la livree de

Necker. Enfin, a la nouvelle que le Royal Allemand

du prince de Lambesc chargeait la foule au jardin des

Tuileries, on sonna le tocsin, on reunit la population

dans les eglises pour Tenroler et Tarmer, a I'aide des

armes prises dans les boutiques des armuriers. Les

gens sans aveu furent ecartes avec soin. L'armement
continua le lendemain 13 juillet par la prise de 28 000
fusils et de quelques canons trouves aux Invalides. De
son cote, TAssemblee decreta que Necker emportait

les regrets et I'estime de la nation. EUe siegea en

permanence et rendit les nouveaux ministres respon-

sables des evenements.

Chose etrange, la Cour interdite laissait faire.

Bezenval, qui commandait les regiments masses au

Champ de Mars, attendant des ordres, n'osa pas

penetrer dans Paris.

Le 14 juillet, les electeurs qui avaient form^ k

THotel de Ville, avec I'ancienne municipalite, un
Comite permanent, firent demander k plusieurs

reprises au gouverneur de la Bastille de Hvrer des

armes a la milice et de retirer les canons qui garnissaient

les tours de la forteresse. Une derniere deputation

ayant ete regue a coups de fusil, malgre qu'elle portat

le drapeau blanc des parlementaires, le siege com-

menqa. Renforgant les artisans du faubourg Saint-

Antoine, les gardes-fran^aises, conduits par Hulin et

Elie, amenerent du canon et le braquerent contre le

pont-levis pour briser les portes. Apres une action tres

79



Vive, au cours de laquelle les assiegeants perdirent une
centaine de morts, les invalides, qui avec quelques

Suisses formaient la garnison et qui n'avaient pas mange
faute de vivres, forcerent le gouverneur De Launay a

capituler. La foule se livra a de terribles represailles.

De Launay, qui avait, croyait-on, ordonne de tirer sur

les parlementaires, le prevot des marchands Flesselles,

qui avait essaye de tromper leselecteurssurTexistence

des depots d'armes, furent massacres sur la place de

Greve et leurs tetes portees au bout des piques. Quel-

ques jours plus tard le conseiller d'Etat FouUon,
charge du ravitaillement de Tarmee sous Paris, et son

gendre Tintendant Berthier furent pendus a lalanterne

de THotel de Ville. Babeuf, qui assista a leur supplice,

le coeur serre, faisait cette reflexion dans une lettre k
sa femme : « Les supplices de tout genre, I'ecartele-

^ment, la torture, la roue, les buchers, les gibets, les

bourreaux multiplies partout, nous ont fait de si

mauvaises mceurs ! Les maitres, au lieu de nous

policer, nous ont rendus barbares, parce qu'ils le sont

eux-memes. fls recoltent et recolteront ce qu'ils ont

seme.

»

On ne pouvait soumettre Paris qu'au prix d'une

guerre de rues, et les troupes etrangeres elles-memes

n'etaient pas sures. Louis XVI, chapitre par le due de

Liancourt qui revenait de Paris, se rendit a 1'Assemblee

le 1 5 juillet, pour lui annoncer le renvoi des troupes.

U Assemblee insista pour le rappel de Necker. Mais le

roi n'etait pas encore decide k une capitulation

complete. Pendant qu'une deputation de 1'Assemblee
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se rendait a Paris et que les Parisiens vainqueurs

nommaient Bailly, rhomme du Jeu de Paume, maire

de la ville, et Lafayette, I'ami de Washington, comman-
dant de la garde nationale, pendant que Tarcheveque

de Paris faisait chanter un Te Deum a Notre-Dame en

rhonneur de la prise de la Bastille et que deja le

marteau des demoHsseurs s'acharnait sur la vieille

prison politique, les princes s'effor^aient de decider le

faible monarque a s'enfuir a Metz d'ou il serait revenu

a la tete d'une armee. Mais le marechal de Brogjie,

commandant des troupes, et le comte de Provence

s'opposerent au depart. Louis XVI craignait-il qu'en

son absence TAssemblee proclamat le due d'Orleans ?

Ce n'est pas impossible. II resta et il dut boire le calice

jusqu'a la he. II eloigna Breteuil et rappela Necker et,

le lendemain, 17 juillet, ayant donne des gages, il se

rendit a Paris sanctionner, par sa presence a I'Hotel

de Ville, Tceuvre de I'emeute et souHgner sa propre

decheance, en acceptant du maire Bailly la nouvelle

cocarde tricolore.

Indignes de la lachete royale, le comte d'Artois et

les princes, Breteuil et les chefs du parti de la resis-

tance s'enfuyaient a I'etranger, donnant ainsi le

branle a I'emigration.

Louis XVI humilie gardait sa couronne, mais il

avait du reconnaitre au-dessus de lui un nouveau

souverain, le peuple franqais, dont TAssemblee etait

I'organe. Personne en Europe ne se meprit sur Tim-

portance de I'evenement. « De ce moment, ecrivit a

sa Cour le due de Dorset, ambassadeur d'Angleterre,
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nous pouvons regarder la France comme un pays

libre, le roi comme un monarque dont les pouvoirs

sont limites et la noblesse comme reduite au niveau

de la nation. » La bourgeoisie universelle, comprenant

que son heure sonnait, tressaillit de joie et d'esp^rance.



CHAPITREV

LA RJEVOLTEDESPROVINCES

Les provinces avaient ete tenues regulierement au

courant des evenements par leurs deputes, dont les

lettres, comme celles des Bretons, etaient souvent

imprimees des leur reception. Elles avaient suivi, avec

la meme anxiete que la capitale, le developpement de

la lutte du Tiers contre les privilegies. Elles saluerent la

prise de la Bastille du meme cri de triomphe.

Certaines villes n'avaient meme pas attendu Tecla-

tante nouvelle pour se dresser contre le regime abhorre.

A Lyon, des le debut de juillet, les artisans en chomagel

brulaient les barrieres et les bureaux de I'octroi pouri

diminuer le prix de la vie. La municipalite aristocra-

tique, le Consulat, dirige par Imbert-Colomes, etait

obligee de jeter du lest. Le 16 juillet, elle acceptait de

partager I'administration de la ville avec un Comite

permanent forme des representants des trois ordres.

Quelques jours plus tard, le Comite permanent

organisait, a I'instar de Paris, une garde nationale d'ou \

furent exclus les proletaires.
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Dans toutes les villes, petites ou grandes, il en fut

de meme, a quelques differences pres. Tantot, comme
a Bordeaux, ce furent les electeurs qui avaient nomme
les deputes aux Etats generaux qui constituerent le

noyau du Comite permanent, c'est-a-dire de la

municipalite revolutionnaire. Tantot, comme a Dijon,

a Montpellier, a Besan^on, le nouveau comite fut elu

par Tassemblee generale des citoyens. Tantot, comme
a Nimes, a Valence, a Tours, a Evreux, le Comite

permanent sortit de la collaboration de Tancienne

municipalite avec les electeurs nommes par les corpo-

rations. D arriva que dans une meme ville plusieurs

Comitespermanents se succederent rapidement suivant

des formes d'elections varices, comme a Evreux.

Quand les autorites anciennes firent mine de resister,

comme a Strasbourg, a Amiens, a Vernon, une emeute

^opulaire eut tot fait de les mettre a la raison.

Partout le premier soin des Comitespermanentsfut

de mettre sur pied une garde nationale pour maintenir

I'ordre. Celle-ci, a peine formee, se fit remettre les

chateaux forts et les citadelles, les bastilles locales,

par leurs commandants qui la plupart cederent de

bonne grace. Les Bordelais s'emparerent du Chateau-

Trompette, les Caennais de la Citadelle et de la

Tour-Levi, prison des faux-sauniers, etc.

On se procurait de cette fagon des armes, on

s'assurait contre un retour offensif du despotisme et

on satisfaisait aussi ses vieilles rancunes.

Commandants militaires et intendants, en general,

laisserent faire. A Montpellier, le Comite permanent
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vota des remerciements a rintendant. Les Comites

permanents et les etats-majors des gardes nationales

groupaient avec Telite du Tiers tous les notables de lai

region. Tres souvent il y avait a leur tete des agents

du roi. A Evreux, le lieutenant general du bailliage, le

conseiller au grenier a sel, le procureur du roi y
coudoyerent des avocats, des tanneurs, des epiciers ou

des medecins. Comment les hommes du roi auraient-ils

essaye de resister ? Les troupes etaient aussi douteuses

en province qu'a Paris. A Strasbourg, elles avaient

assiste au pillage de THotel de Ville sans broncher.

L'ordre ancien disparaissait sans effort comme un
edifice mine et vermoulu qui s'affaisse tout d'uncoup.

Pendant que les bourgeois s'armaient de toutes parts

et prenaient hardiment en mains I'administration

locaJe, comment les paysans seraient-ils restes passifs ?

Apres la grande fermentation deselections, ils s'etaient

un peu calmes. Les bourgeois, qu'ils avaient delegues

a Versailles, leur avaient dit de patienter et que les

demandes des cahiers seraient exaucees. Ils attendaient

depuis trois mois et aux prises avec la disette. La
revoke de Paris et des villes leur mit, a eux aussi, les

armes entre les mains. lis decrocherent leur fusil de

chasse, leurs faux, leurs fourches, leurs fleaux et, mus
par un sur instinct, ils s'attrouperent au son du tocsin

autour des chateaux de leurs maitres. Ds exigerent

qu'on leur livrat les chartes en vertu desquelles ceux-ci

percevaient les iimombrables droits seigneuriaux et ils

brulerent dans les cours les parchemins maudits. Par-

fois, quand le seigneur etait impopulaire, quand il
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refusait d'ouvrir son chartrier, quand il se mettait en

defense avec ses gens, les manants brulaient le chateau

et se vengeaient du chatelain. UnM.de Montesson fut

fusille pres du Mans, par un de ses anciens soldats

qui le punissait de ses severites; un M. de Barras perit

dans le Languedoc, un chevalier d'Ambly fut trains

sur un tas de fumier, etc. Les privilegies payerent cher

la faute d'avoir exploite Jacques Bonhomme pendant

des siecles et de Tavoir laisse dans la barbarie.

La revolte paysanne commenqa dansTDe-de-France

des le 20 juillet et s'etendit de proche en proche, avec

rapidite, jusqu'aux extremit^s du royaume. Comme il

6tait naturel, les exces des emeutiers furent grossis par

la voix publique. On racontait que des brigands cou-

paient les bles en vert, qu'ils marchaient sur les villes,

qu'ils ne respectaient aucune propriete. Ainsi se

propagea une terreur panique qui contribua puissam-

ment k la formation des comites permanents et des

gardes nationales. Grande Peur et jacquerie se confon-

dirent et furent simultan^es.

Les brigands, dont Tirruption imminente hantait

les imaginations, ne se distinguaient pas d'ordinaire de

ces artisans qui brulaient les barrieres de Toctroi et

qui taxaient le ble dans les marches, ou de ces paysans

qui forqaient les chatelains a livrer leurs titres. Mais,

que la foule des mis^rables de la terre et des faubourgs

ait vu dans Tanarchie montante Toccasion d'exercer

une reprise sur Tordre social, c*etait chose trop

naturelle pour qu'on puisse la mettre en doute. Le

soulevement n'etait pas dirig^ uniquement contre le
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regime seigneurial, mais centre les accapareurs de

denrees, centre les impots, centre les mauvais juges,

centre teus ceux qui expleitaient la pepulatien et

vivaient de sen travail. En Haute-Alsace, les paysans

se precipitaient sur les marchands juifs enmeme temps

que sur les chateaux et sur les ceuvents. Par centaines,

k la fin de juillet, les juifs d'Alsace furent ebliges de

se regugier k Bale.

La beurgeeisie possedante aperqut teut k ceup la

figure fareuche du 4^ Etat. Elle ne peuvait laisser

expreprier la neblesse sans craindre peur elle-meme,

car elle detenait une benne part des terres nebles et

elle percevait sur ses manants des rentes seigneuriales.

Ses cemites permanents et ses gardes natienales se

mirent immediatement en devoir de retablir I'erdre.

Des circulaires furent enveyees aux cures peur les i/
inviter a precher le calme. « Craignens, disait Tappel

du Cemite de Dijen en date de 24 juillet, de denner

I'exemple d'une licence dent neus peurriens teus

devenir les victimes. » Mais la ferce fut empleyee sans

tarder. Dans le Macennais et le Beaujelais, ou 72

chateaux avaient ete livr^s aux flammes, la repression

fut rapide et vigeureuse. Le 29 juillet, une bande de

paysans fut battue pres du chateau de Cermatin et

perdit 20 tues et 60 prisenniers. Une autre bande,

battue pres de Cluny, perdit 100 tu^s et 170 prisen-

niers. Le Cemite permanent de Macen, s'erigeant en

tribunal, cendamna k mert 20 emeutiers. Dans cette

province du Dauphine, ou Tunion des treis ordres

s*6tait maintenue intacte, les troubles avaient pris

87



I'aspect tres net d'une guerre de classes. Paysans et

ouvriers faisaient cause commune centre la bour-

geoisie alliee aux nobles. La garde nationale de Lyon
preta main-forte aux gardes nationales dauphinoises

contre les insurges avec qui sympathisaientles ouvriers

lyonnais.

L'Assemblee assistait effray^e k cette terrible

explosion qu'elle n'avait pas prevue. Elle ne pensa

d'abord qu'a organiser la repression et les plus prompts

a pousser aux rigueurs ne furent pas des privilegies

mais des deputes du Tiers. L'abbe Barbotin, un de ces

cures democrates qui detestaient les eveques, ecrivait

de Versailles, a la fin de juillet, au capucin qui le rem-

plagait dans sa cure du Hainaut, des lettres inquietes

et mena^antes : « Inculquez fortement que sans

obeissance, aucune societe ne pent subsister.

»

C'etaient les aristocrates, a Ten croire, qui agitaient le

peuple : « Tout cela n'a commence que depuis que les

ennemis que nous avons a la Cour sont disperses. »

Evidemment, c'etaient les emigres, les amis du comte
d'Artois et de la reine qui se vengeaient de leur defaite

en lan^ant les malheureux contre les proprietes !

Combien de deputes du Tiers pensaient comme cet

obscur cure ? Le 3 aout, le rapporteur du Comite

charge de proposer les mesures a prendre, Salomon,

ne sut que denoncer avec violence les fauteurs de

desordre et que proposer une repression aveugje sans

aucun mot de pitie pour les souffrances des miserables,

sans la moindre promesse pour I'avenir. SiTAssemblee

avait suivi cet inexorable proprietaire, elle eut cree
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une situation dangereuse. La repression k outrance et

g^neralisee eut du etre confiee au roi. C'etait lui rendre

le moyen d'enrayer la Revolution. Et d'autre part,

9'eut 6te creuser un fosse infranchissable entre la

bourgeoisie et la classe paysanne. A la faveur de la

guerre civile qu'on prolongerait Tancien regime

pourrait se perpetuer.

Les nobles liberaux, olus politiques et plus genereux

aussi que les bourgeois, comprirent qu'il fallait sortir

de Timpasse. L'un d'eux, le vicomte de Noailles, beau-

frere de Lafayette, proposa, le 4 aout au soir, pour
faire tomber les armes des mains des paysans

:

1° Qu'il fut dit dans une proclamation que dorena-

vant « Timpot sera paye par tous les individus du
royaume, dans la proportion de leurs revenus » . C'etait

la suppression de toutes les exemptions fiscales.

2° Que « tous les droits feodaux seront rachetables

par les communautes [c'est-a-dire par les communes]
en argent ou echanges sur le prix d'une juste estima-

tion » . C'etait la suppression des rentes seigneuriales

contre indemnite.

3° Que « les corvees seigneuriales, les mainmortes
et autres servitudes personnelles seront detruites sans

rachat »

.

Ainsi Noailles faisait deux parts dans le systeme

feodal. Tout ce qui pesait sur la personne etait

supprime purement et simplement. Tout ce qui pesait I

sur la propriete serait rachetable. Les hommes seraient
(

liberes, mais la terre resterait grevee.

Le due d'Aiguillon, un des plus grands noms et un
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des plus riches proprietakes du royaume, appuya avec

chaleur les propositions de Noailles : « Le peuple

cherche k secouer enfin un joug qui, depuis tant de

siecles, pese sur sa tete, et, il faut I'avouer, cette insur-

rection quoique coupable (toute agression violente

Test), peut trouver son excuse dans les vexations dont

il est la victime. » Ce noble langage produisit une vive

emotion, mais, k cette minute pathetique, un d6put^

du Tiers, un economiste qui avait ete le collaborateur

et rami de Turgot, Dupont (de Nemours) persista

encore a reclamer des mesures de rigueur. Les nobles

s'ouvraient k la pitie, le bourgeois blamait I'inaction

des autorites et il parlait d'envoyer des ordres severes

aux tribunaux.

L'elan cependant ^tait donne. Un obscur d^put^

breton, Leguen de Kerangal, qui avait vecu de la vie

rurale dans le petit bourg ou il etait marchand de toile,

Vint dire avec une eloquence emouvante dans sa sim-

plicite les peines des campagnards : « Soyons justes.

Messieurs, qu'on nous apporte ici les titres qui ou-

tragent non seulement la pudeur, mais Thumanit^

meme. Qu'on nous apporte ces titres qui humilient

Tespece humaine, en exigeant que les hommes soient

atteles k une charrue comme les animaux du labourage.

Qu'on nous apporte ces titres qui obligent leshommes
k passer les nuits a battre les etangs pour empecher
les grenouilles de troubler le sommeil de leurs volup-

tueux seigneurs. Qui de nous. Messieurs, dans ce siecle

de lumieres, ne ferait pas un bucher expiatoire de ces

infames parchemins et ne porterait pas la flamme
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pour en faire un sacrifice sur Tautel de la patrie ?

Vous ne ramenerez, Messieurs, le calme dans la France

agitee que quand vous aurez promis au peuple que vous

allez convertir en prestation en argent, rachetables k

volonte, tous les droits feodaux quelconques, queles

lois que vous allez promulguer aneantiront jusqu'aux

moindres traces dont il se plaint justement. » La har-

diesse, a coup sur,etait grande dejustifierle brulement

des chartriers devant une assemblee de proprietaires,

mais la conclusion etait moderee, puisqu'en somme
I'orateur breton acceptait le rachat de droits dont il

proclamait Tinjustice.

Le rachat rassura les d^put^s. Le sacrifice qu'on

leur demandait etait plus apparent que reel. lis conti-

nueraient de percevoir leurs rentes ou leur Equivalent.

Ds ne perdraient rien ou presque k Toperation et ils y
gagneraient de reconquerir leur popularity aupres des

masses paysannes. Alois, ayant compris la savante

manoeuvre de la minorite de la noblesse, ils selivrerent

k Tenthousiasme. Successivement les deputes des

provinces et des villes, les pretres et les nobles vinrent

sacrifier « sur Tautel de la patrie » leurs antiques

privileges. Le clerge renonqa a ses dimes, les nobles k

leurs droits de chasse, de peche, de garenne et de

colombier, k leurs justices, les bourgeois k leurs

exemptions particulieres. L'abjuration grandiose du

passe dura toute la nuit. A Taube une nouvelle France

Etait nEe sous Tardente poussee des gueux.

L'unite territoriale et Tunite politique etaient enfin

achevEes. D n'y aurait plus dEsormais de pays d'Etats
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et de pays d'elections, de provinces r^putees ^trangeres,

de douanes interieures et de peages, de pays de droit

coutumier et de pays de droit romain. D n'y aurait

plus de Proven^aux et de Dauphinois, un peuple breton

et un peuple bearnais. II n'y aurait plus en France que

J des Franqais soumis a la meme loi, accessibles k tous

les emplois, payant les memes impots. La Constituante

supprimera bientot les titres de noblesse et les armoi-

ries, jusqu'aux decorations des anciens ordres royaux

du Saint-Esprit et de Saint-Louis. Le niveau egalitaire

passa subitement sur une nation parquee depuis des

siecles en castes etroites.

Les provinces et les villes sanctionnerent avec

empressement le sacrifice de leurs anciennes fran-

chises qui d'ailleurs n'etaient plus bien souvent que

des mots pompeux et vides. Personne ou presque ne

regretta le vieux particularisme regional, bien au

contraire ! Dans la crise de la Grande Peur, pour se

defendre a la fois contre les « brigands » et contre les

aristocrates, les villes d'une meme province s'etaient

promis secours et appui mutuel. Ces federations se

succederent d'abord en Franche-Comte, en Dauphine,

dans le Rouergue, a partir du mois de novembre

1789. Puis ce furent des federations de province ^

province, de belles fetes a la fois militaires et civiles

ou les delegues des gardes nationales reunis aux

representants de I'armee reguliere juraient solennel-

lement de renoncer aux anciens privileges, de soutenir

le nouvel ordre, de reprimer les troubles, de faire

executer les lois, de ne plus former enfin qu'une
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immense famille de freres. Ainsi se federerent les

Bretons et les Angevins a Pontivy du 15 au 19 Janvier

1790, les Francs-Comtois, les Bourguignons, les

Alsaciens, les Champenois a Dole le 21 fevrier, au

milieu d'une exaltation patriotique qui prit la forme

d'une religion. Puis toutes ces federations regionales

,

se confondirent dans la grande Federation nationale i

qui eut lieu a Paris, au Champ de Mars, le 14 juillet

1790, jour anniversaire de la prise de la Bastille.

Sur un immense amphitheatre de terre et de gazon

edifie par les corvees volontaires des Parisiens de

toutes les classes, depuis les moines et les acteurs

jusqu'aux bouchers et aux charbonniers, prirent place

plus de 500 000 spectateurs qui applaudirent avec

transport les delegues des gardes nationales des 83
departements et des troupes de Ugne. Apres que

I'eveque d'Autun Talleyrand, environne des 60 aumo-

niers des districts parisiens en aubes tricolores, eut dit

la messe sur I'autel de la patrie, Lafayette pronon^a

en leur nom a tous le serment non seulement de.

maintenir la Constitution, mais « de proteger la surete
j

des personnes et des proprietes, la Ubre circulation I

des grains et subsistances et la perception des contri-

'

butions publiques, sous quelque forme qu'elles
j

existent » . Tous repeterent : je le jure ! Le roi jura k

son tour de respecter la Constitution et de faire exe- »

cuter les lois. Joyeuse mais trempee jusqu'aux os, la

foule se retira sous les ondees au chant du fa ira !

Les bonnes ames crurent la Revolution terminee

dans la fraternite. Illusion trompeuse. La fete des
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gardes nationales n'etait pas la fete du peuple entier.

La formule meme du serment qui avait ete prononc^e

laissait entrevoir que I'ordre n'etait pas assure, qu'il

restait des mecontents aux deux bouts opposes de

rhorizon, en haut les aristocrates depossedes, en bas

la foule des paysans.

Ceux-ci s'etaient d'abord rejouis de la suppression

des dimes et des servitudes feodales. Apres les arretes

du 4 aout, ils avaient cesse de bruler les chateaux.

Prenant a la lettre la premiere phrase du decret :

« L'Assemblee nationale aboHt entierement le regime

feodal », ils n'avaient pas pris garde aux dispositions

qui prolongeaient indefiniment la perception des

rentes jusqu'a leur rachat. Quand ils s'aperqurent, par

les visites des porteurs de contraintes, que la feodalite

seigneuriale etait toujours debout et qu'il leur fallait

comme devant acquitter les champarts, les terrages,

les cens, les lods et ventes et meme les dimes infeo-

dees, ils eprouverent une surprise amere. lis ne

comprirent pas qu'on les dispensat de racheter les

dimes ecclesiastiques et qu'on leur fit une obligation

d'indemniser les seigneurs. lis se liguerent par endroits

pour ne plus rien payer et ils accuserent les bourgeois,

idont beaucoup possedaient des fiefs, de les avoir

trompes et trahis. L'accusation ne manquait pas d'une

certaine justesse. Les sacrifices consentis dans la

chaleur communicative de la memorable stance du

4 aout avaient laisse des regrets a bien des deputes :

« J'ai ete chagrin tout mon saoul depuis le 4 aout »,

ecrivait naivement le cur^ Barbotin, qui regrettait ses
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dimes et qui ne songeait pas sans angoisse qu'il allait

desormais devenir un creancier de I'Etat, d'un £tat

pret a faire banqueroute. D y eut beaucoup de

Barbotin, meme parmi le Tiers, qui commencerent k

se dire tout bas qu'ils avaient fait « des sottises »

.

Dans les lois complementaires qui eurent pour objet

de regler les modalites du rachat des droits feodaux,

un esprit r^actionnaire se fit jour. UAssemblee

s'efforqa visiblement d'attenuer dans la pratique la

portee de la grande mesure qu'elle avait du voter

precipitamment a la lueur sinistre des incendies. Elle

supposa que les droits feodaux, dans leur masse,

etaient le resultat d'une transaction qui aurait €t6

passee autrefois entre les tenanciers et leurs seigneurs

pour representer la cession de la terre. Elle admit sans

preuves que le seigneur avait primitivement possede

les tenures de ses manants. Bien mieux, elle dispensa

les seigneurs de foumir la preuve que ces conventions

entre eux et leurs paysans avaient reellement exists.

Une jouissance de 40 annees suffisait pour legitimer

la possession. Ce fut aux censitaires a faire la preuve

qu'ils ne devaient rien. Preuve impossible ! Puis les

modalites du rachat furent stipulees de telle sorte

que, les paysans I'eussent-ils voulu, ils n'auraient pu,

en fait, y proceder. Tous les manants d'un meme fief

Etaient declares solidaires de la dette due au seigneur.
|

« Nul redevable ayant des obligations solidaires ne

pent se liberer si tous ses co-debiteurs ne le font avec

lui ou s'il ne paye pas pour tous. » En outre, la loi

ordonne que nulle charge ou redevance fixe ne serait
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rachetee si en meme temps on ne rachetait les droits

casuels du fond, c'est-a-dire les droits qui auraient ete

dus en cas de mutation par vente ou autrement. Non
^
seulement I'obligation du rachat maintenait indefini-

iment le joug feodal sur tous les paysans sans aisance,

|mais encore les conditions mises au rachat etaient

impraticables meme pour ceux qui possederaient

quelques avances. Enfm la loi n'obligeait pas le seigneur

a accepter le rachat et inversement le seigneur ne

pouvait contraindre le paysan a I'effectuer. On
comprend qu'un historien, M. Doniol, ait pu se

demander si la Constituante avait voulu sincerement

I'abolition du regime seigneurial. « La forme feodale,

dit-il, disparaissait, mais les effets de la feodalite

mettraient beaucoup de temps a s'eteindre,dureraient

par la difficulte de s'y soustraire; on aurait done

conserve les interets seigneuriaux sans manquer en

apparence aux engagements du 4 aout. »

D se peut que la Constituante ait fait ce calcul,

mais les evenements allaient le dejouer. Les paysans

recommenqaient a s'assembler. lis envoyerent a Paris

des petitions vehementes contre les decrets et, en

attendant qu'on fit droit a leurs reclamations, ils

cesserent dans plus d'un canton de payer les rede-

vances legalement maintenues. Leur resistance spora-

dique dura trois ans. Les troubles qu'elle engendra

ont permis a M. Taine de peindre la France de cette

epoque comme en proie a Tanarchie. Si anarchic il y
eut, I'Assemblee en fut grandement responsable, car

elle ne fit rien pour donner satisfaction aux legitimes
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revendications des paysans. Jusqu'a son dernier jour,

elle maintint sa legislation de classe. Grace aux gardes

nationales des villes en majorite bourgeoises, grace

aussi au peu d'entente des paysans, elle parvint k

empecher les troubles de degenerer en une vaste insur-

rection comme en juillet 1789, mais elle ne put jamais

faire regner une tranquillite absolue. Les municipalites

des campagnes et des bourgs mettaient parfois une

mauvaise volonte evidente a preter main-forte aux

agents de la loi. Certaines cessaient d'exiger les rede-

vances feodales dues par les paysans des domaines

ecclesiastiques confisquees par la nation. « Et ainsi,

dit Jaures, elles creaient un precedent formidable, une

sorte de jurisprudence d'abolition complete, que les

paysans appliquaient ensuite aux redevances dues par

eux aux seigneurs laiques. » D est vrai que la ou la

haute bourgeoisie dominait, comme dans le Cher et

rindre, les rentes feodales continuerent d'etre exigees

et perques. II parait bien que ce fut le cas le plus

frequent. La regie des domaines se montra tres exi-

geante pour faire rentrer les droits seigneuriaux qui

appartenaient a la nation.

L'abolition totale des dernieres rentes feodales ne^,

s'operera que progressivement, par les votes de la

Legislative, apres la declaration de guerre a TAutriche

et apres la chute de la royaute, et par les votes de la

Convention apres la chute de la Gironde.





CHAPITRE VI

LAFA YETTEMAIREDUPALAIS

Les hierarchies sociales sont plus soHdes que les

hierarchies legales. Les memes bourgeois qui avaient

fait la Revolution pour s'egaler aux nobles conti-

nuerent longtemps encore a choisir des nobles pour

guides et pour chefs. Le marquis de Lafayette sera

leur idole pendant presque toute la duree de la

Constituante.

Pourvu d'une belle fortune, dont il faisait un usage

g^nereux, tres epris de popularite, jeune et seduisant,

Lafayette se croyait predestine a remplir dans la

Revolution de France le role que Washington, son ami,

avait joue dans la Revolution d'Amerique. II avait le

premier reclame les Etats generaux a Tassemblee des

notables convoquee par Calonne. Sa maison avait etei

le centre de la resistance a la Cour au temps ou les

parlementaires et les patriotes luttaient ensemble

contre les edits de Brienne et de Lamoignon. Louis

XVI I'avait releve de son commandement aux armees

pour le punir d'avoir inspire la protestation de
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rassemblee provinciale d'Auvergne. Aussitot apres la

reunion des ordres, il s'etait empresse de deposer sur

le bureau de la Constituante un projet de declaration

des droits imite de la declaration americaine. Avec

Mirabeau il avait demande, le 8 juillet, le renvoi des

troupes. Le 13 juillet, TAssemblee Tavait porte a la

vice-presidence. Deux jours plus tard le Comite

permanent parisien, sur la proposition du district des

Filles Saint-Thomas inspire par Brissot, le nommait
commandant de la garde nationale nouvellement

formee. D avait la force en mains, la seule force qui

compte en un temps de Revolution, la force revolu-

tionnaire. Pour en augmenter la puissance, il eut soin

d'accoupler aux compagnies bourgeoises des compa-

gnies soldees et casemees oii entr^rent les anciens

gardes franqaises. L'ordre reposait sur lui et par conse-

quent le sort de I'Assemblee et de la monarchic. Pour

Tinstant son ambition n'allait pas au dela de faire

sentir qu'il etait Thomme necessaire, le mediateur et

I'intermediaire entre le roi, TAssemblee et le peuple.

Louis XVI, qui le craignait, le menageait. D crut

certainement lui plaire en appelant, au ministere, le

4 aout, trois hommes qui lui etaient devoues : les

deux archeveques de Bordeaux et de Vienne,

Champion de Cice et Lefranc de Pompignan, et le

comte de Saint-Priest, celui-ci particuHerement lie

avec Lafayette qu'il tenait au courant de ce qui se

passait au conseil. « Les choix que je fais dans votre

assemblee meme, ecrivit Louis XVI aux deputes, vous

annoncent le desir que j'ai d'entretenir avec elle la
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plus confiante et la plus amicale harmome.» D
semblait que, selon les voeux de Lafayette, Texperience

du gouvernement parlementaire commenqait. Le tout

etait maintenant de grouper dans rAssemblee une
majorite solide et devouee. Lafayette s'y employa de

son mieux. Mais il n'etait pas orateur et sa charge le

retenait souvent a Paris. D ne put agir que dans les

coulisses et par I'organe de ses amis dont les plus

intimes etaient Lally Tollendal et La Tour Maubourg,

hommes de second plan Tun et I'autre.

Deja des signes de division se faisaient jour dans les

rangs du parti patriote lors de la discussion de la

Declaration des droits. Des moderes comme Tancien

intendant de la marine Malouet et comme I'eveque de

Langres La Luzerne, effrayes par les desordres, esti-

maient cette Declaration inutile ou meme dangereuse.

D^autres comme le janseniste Camus, ancien avocat

du clerge, et Tabbe Gregoire, ancien cure d'Ember-

mesnil en Lorraine, auraient voulu tout au moins la

completer par une declaration des devoirs. La majorite,

une majorite de 140 voix seulement, passa outre,

entrainee par Barnave.

La Declaration fut a la fois la condamnation

implicite des anciens abus et le catechisme philoso-

phique de I'ordre nouveau.

Nee dans le feu de la lutte, elle garantit « la resis-

tance a Toppression » , autrement dit elle justifie la

r6volte qui venait de triompher, sans craindre de jus-

tifier d'avance d'autres revokes. Elle proclame les

droits naturels et imprescriptibles : liberte, egalite.
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propri^t^, vote et controle de Timpot et de laloi,jury,

etc. Elle oublie le droit d'association, par haine des

ordres et des corporations. Elle met la majesty du
peuple k la place de la majesty du roi et le magist^re

de la loi k la place de Tarbitraire.

OEuvre de la bourgeoisie, elle porte sa marque. Elle

proclame T^galit^, mais une 6galit6 restreinte, subor-

domi6e k « Futility sociale » . Elle ne reconnait

formellement que T^galit^ devant Timpot et devant la

loi et Tadmissibilite de tous auxemplois sous la reserve

des capacit^s. Elle oublie que les capacit^s sont elles-

memes en fonction de la richesse, elle-meme en

fonction de la naissance par le droit d'heritage.

La propriety est proclam^e un droit imprescriptible

sans souci de ceux qui n'ont pas de propridt^ et sans

6gards k la propri^t^ f^odale et eccl^siastique dont

une partie venait d'etre confisqu^e ou supprim6e.

Enfin la Declaration est d*un temps ou la religion

parait encore indispensable k la soci^td. Elle se place

sous les auspices de TEtre supreme. Elle n'accorde aux

cultes dissidents qu'une simple tolerance dans les

limites de Tordre public 6tabli par la loi. Le Courrier

de ProvencCy journal de Mirabeau, protesta en termes

indign^s : « Nous ne pouvons dissimuler notre

douleur que TAssembl^e nationale, au lieu d'^touffer

le germe de Tintol^ranee, Tait plac6 comme en reserve

dans une declaration des droits de Thomme. Au lieu

de prononcer sans Equivoque la liberte religieuse, elle

a declare que la manifestation des opinions de ce

genre pouvait etre gen^e; qu'un ordre public pouvait
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s'opposer k cette liberty; que la hi pouvait la

restreindre. Autant de principes faux, dangereux,

intolerants, dont les Dominiques et les Torquemadas

ont appuye leurs doctrines sanguinaires. » Le catho-

licisme gardait en effet son caractere de religion

dominante. Seul il ^margeait au budget. Seul il

deroulait ses ceremonies sur la voie publique. Les

protestants et les juifs durent se contenter d'un culte

prive, dissimul^. Les juifs de TEst, consideres comme
des etrangers, ne furent assimiles aux Franqais que le

27 septembre 1791, quand TAssemblee allait se

s^parer.

Pas plus qu'elle n'accordait la liberty religieuse

complete et sans reserves, la declaration des droits

n'accordait la liberte d'^crire sans limitations. Elle

subordonnait la liberte de la presse aux caprices du
l^gislateur. Telle quelle cependant, elle fut une page

magnifique de droit public, la source de tous les

progres politiques qui se realiseront dans le monde
au siecle suivant. Ce n'est pas par rapport au futur

qu*il faut la juger, mais en consideration du passe.

La discussion de la Constitution commenqa aussitot

apres le vote de la Declaration qui en etait le pream-

bule. Ici les divisions s'accentuerent et devinrent

irrem^diables. Les rapporteurs du Comity de Consti-

tution Mounier et Lally Tollendal proposerent de

cr^er une Chambre haute k cote de la chambre popu-

laire et d'armer le roi d*un veto absolu sur les

deliberations des deux Chambres. Une pens^e de

conservation sociale les animait. Mounier avait exprim^
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la crainte que la suppression de la propriat6 fiSodale

ne portat un coup redoutable a la propriete tout

court. Pour reprimer la jacquerie et d^fendre I'ordre,

il voulait rendre au pouvoir executif, c'est-a-dire au

roi, la force dont il avait besoin. C'etait aussi I'avis de

Necker et du garde des sceaux Champion de Cice. lis

conseillerent au roi d'ajoumer son acceptation des

arretes du 4 aout et jours suivants et ils lui firent

signer un message ou ces arretes etaient longuement

et minutieusement critiques. C'etait remettre en

question toute I'ceuvre de pacification entreprise

depuis la Grande Peur. C'etait risquer de rallumer

Tincendie a peine 6teint. C'etait procurer a la feodalit^

I'espoir d'une revanche. Le veto absolu, lettre de

cachet contre la volonte generale disait Sieys, mettrait

la Revolution a la discretion de la Cour. Quant au

Senat, il serait le refuge et la citadelle de I'aristocratie,

surtout si le roi le composait a sa guise.

Le club des deputes bretons, qui s'etait grossi peu

a peu des representants les plus energiques des autres

provinces, decida de s'opposer k tout prix au plan des

moderes. Chapelier organisa la resistance de la Bre-

tagne. Rennes envoya une adresse mena^ante contre

le veto. Mirabeau, qui entretenait a son service toute

une ^quipe de publicistes, remua les districts parisiens.

Le Palais-Royal fulmina. Les 30 et 31 aout, Saint-

Huruge et Camille Desmoulins essayerent d'entrainer

les Parisiens sur Versailles pour exiger la sanction

immediate des arretes du 4 aout, protester contre le

veto et la seconde chambre et ramener a Paris le roi
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et TAssemblee afin de les soustraire k la seduction des

aristocrates. La garde nationale eut beaucoup de

peine a contenir I'agitation.

Lafayette, dont les deux partis invoquaient I'arbi-

trage, essaya de chercher un terrain d'entente. A avait

des amis dans Tun et dans I'autre. II reunit, chez lui et

chez Tambassadeur am^ricain Jefferson, les plus

notoires, d'un cote Mounier, Lally et Bergasse et de

I'autre Adrien Duport, Alexandre et Charles Lameth
et Bamave. n leur proposa de substituer au veto

absolu du roi un veto suspensif valable pour deux
legislatures, de reserver a la chambre populaire I'ini-

tiative des lois et de limiter enfin ^ un an seulement la

duree du veto de la chambre haute sur les deliberations

de la chambre basse. On ne put s'entendre. Mounier

voulait une chambre haute hereditaire ou tout au

moins a vie. Lafayette proposait de la faire ^Hre pour
six ans par les assemblees provinciales. Quant au

triumvirat Lameth, Duport et Bamave, il ne voulait k

aucun prix d'une seconde chambre, il refusait de

diviser le pouvoir legislatif, c'est-a-dire de I'affaiblir et

il craignait de reconstituer sous un autre nom la haute

noblesse. D savait qu'en Angleterre les lords etaient a

la discretion du roi. On se quitta plein de rancune.

Bamave rompit avec Mounier, dont il avait ete jusque-

1^ le lieutenant. « J'ai d^plu aux deux partis, ecrivait

Lafayette a Maubourg, et il m'est reste des regrets

inutiles et des tracasseries qui me tourmentent. » D
s'imagina que les Lameth, niilitaires et nobles comme
lui, le jalousaient et cherchaient k le supplanter k la
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tete de la garde nationale. II crut que les troubles de

. Paris etaient excites sous main par le due d'Orl^ans,

I
dont les factieux, c*est ainsi qu'il appelait maintenant

i dans le pm6 les deputes bretons, n'auraient 6x6 que
^ des instruments.

La seconde chambre fut repouss^e par I'Assembl^e

le 10 septembre, k I'^norme majorite de 849 voix

contre 89 et 122 abstentions. Les nobles de province

avaient mele leurs bulletins k ceux du Tiers et du bas

clerg^ par defiance de la haute noblesse. Mais, le len-

demain, le veto suspensif 6tait accord^ au roi pour

deux legislatures, c'est-S-dire pour 4 ans au moins, k

la majorite de 673 voix contre 325. Bamave et

Mirabeau avaient entrain^ le vote. Le premier, parce

qu'il avait n^goci^ avec Necker et que celui-ci lui avait

promis la sanction des arret^s du 4 aout, le second

parce qu'il ne voulait pas se fermer le chemin du
ministere. Jusqu'^ la fin, Robespierre, P6tion, Buzot,

Prieur de la Mame, persisterent dans une opposition

irreductible. Le vote enleve, Necker ne put pas tenir

la promesse faite k Bamave. Le roi continua d'^luder

la sanction des anet^s du 4 aout et de la Declaration

des droits sous divers pr^textes. Les Bretons se

crurent joues et I'agitation reprit de plus belle.

Malgr^ la d^faite retentissante qu'il avait subie sur

la seconde chambre, le parti de Mounier se fortifiait

tous les jours. Des la fin d'aout, il s'etait coalis^ avec

une bonne partie de la droite. Un comite directeur de

32 membres, oil figuraient Maury, Cazales, d'Espr^-

mesnil, Montlosier k c6t6 de Mounier, Bergasse,
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Malouet, Bonnal, Virieu, Clermont-Tonnerre, avait

6t6 foTm6 pour prendre en mains la resistance. Ce

comite resolut de demander au roi le transfert du

gouvemement et de TAssembl^e k Soissons ou k

Compiegne pour la mettre k Tabri des entreprises du

Palais-Royal. Montmorin et Necker appuyerent la

demande. Mais le roi, qui avait une sorte de courage

passif, 6prouvait comme de la honte k s'^loigner de

Versailles. Tout ce qu'il accorda aux « monarchiens »

fut de faire venir quelques troupes de cavalerie et

d'infanterie et entre autres le regiment de Flandre

vers la fin de septembre.

L*appel des troupes parut au cot^ gauche une

provocation. Lafayette lui-meme fit des represen-

tations. II s'etonna qu*on ne Teut pas consult^ avant

de prendre une mesure qui rallumerait I'agitation dans

Paris.

La capitale manquait de pain. On se battait pour

en avoir aux portes des boulangeries. Les artisans

commenqaient k souffiir du depart des nobles pour

retranger. Gar^ons perruquiers, garqons cordonniers,

garqons tailleurs en proie au chomage s'assemblaient

pour demander du travail ou des augmentations de

salaires. Les deputations se succ^daient k la Commune.
Marat, qui vient de lancer son Ami du Peuple,

Loustalot, qui r^dige les Revolutions de Paris,

soufilent sur le feu. Les districts, la Commune
r^clament, comme Lafayette, le renvoi des troupes.

Les deputes «bretons», Chapelier, Bamave,

Alexandre Lameth, Duport renouvellent cette
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demande au ministre de rint^rieur Saint-Priest. D6ik

les anciens gardes franqaises parlaient de se rendre k

Versailles pour reprendre leurs postes dans la garde du

roi. Lafayette multiplie les avis alarmants.

Mais les ministres et les monarchiens se croient

maitres de la situation parce que TAssemblee vient

de porter au fauteuil presidentiel Mounier lui-meme,

comme si en temps de revolution le pouvoir parle-

mentaire pouvait quelque chose, si la force populaire

lui manquait. Or, I'opinion s'insurgeait et Lafayette,

qui commandait les baionnettes, boudait. Pour calmer

Lafayette et le ramener, le Ministre des affaires etran-

geres, Montmorin, lui fit offrir Tepee du connetable

et meme le titre de lieutenant general. U refusa dedai-

gneusement en ajoutant : « Sileroicraintuneemeute,

qu'il vierme a Paris, il y sera en surete au milieu de la

garde nationale.

»

Une derniere imprudence hata I'explosion. Le
1®^ octobre, les gardes du corps offrirent au regiment

de Flandre un banquet de bienvenue dans la salle de

rOpera du chateau. Le roi et la reine, celle-ci tenant

le Dauphin dans ses bras, vinrent saluer les convives,

tandis que I'orchestre attaquait Fair de Gr^try : O
Richard! 6 mon Roi! Vunivers t'abandonne ! Les

convives, echauffes par la musique et les libations,

pousserent des acclamations deUrantes, foulerent aux

pieds la cocarde nationale pour prendre la cocarde

blanche ou la cocarde noire (celle de la reine). On
omit, de dessein premedite, dans les toasts la sante de

la nation.
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Au r^cit de ces faits, apporte k Paris, le 3 octobre,

par le Courrier de Gorsas, le Palais Royal s'indigna.

Le dimanche 4 octobre, la Chronique de Paris, VAmi
du Peuple denoncerent le complot aristocrate, dont le

but manifeste etait de renverser la Constitution, avant

qu'elle fut achevee. Le refus reitere du roi de sanc-

tionner les arretes du 4 aout et les articles constitu-

tionnels deja votes attestait la realite du complot

mieux encore que le banquet ou la nation avait ete

meprisee. Marat appela les districts aux armes et les

invita a retirer leurs canons de I'Hotel de Ville pour

marcher sur Versailles. Les districts s'assemblerent et

deputerent a la Commune. Sur la motion de Danton

celui des Cordeliers somma la Commune d'enjoindre

a Lafayette Tordre de se rendre le lendemain, lundi,

aupres de I'Assemblee nationale et du roi pour

reclamer le renvoi des troupes.

Le 5 octobre, une foule de femmes de toutes les

conditions forcerent I'Hotel de Ville mal defendu par

des gardes nationaux qui sympathisaient avec

I'emeute. L'huissier Maillard, un des vainqueurs de la

Bastille, se mit a leur tete et les conduisit a Versailles

ou elles arriverent dansl'apres-midi. La garde nationale

s'ebranla a son tour quelques heures plus tard.

Lafayette, somme par les grenadiers de partir pour

Versailles, menace de la lanteme, se fit autoriser par

la Commune a obeir au vceu populaire. II partit, parce

qu'il craignait, dit-il, que Temeute, si elle se faisait

sans lui, ne toumat au benefice du due d'Orleans. 11

arriva a Versailles dans la nuit.
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Ni la Cour ni les ministres ne s'attendaient k cette

irruption. Le roi etait a la chasse, mais le cote gauche

de TAssemblee etait vraisemblablement au courant de

ce qui allait se passer. Le matin meme du 5 octobre,

un vif debat s'etait engage a PAssemblee sur un nou-

veau refus que le roi avait oppose k une nouvelle

demande de sanction des decrets. Robespierre et

Barere avaient declare que le roi n'avait pas le droit de

s'opposer a la Constitution, car le pouvoir constituant

etait au-dessus du roi. Celui-ci, dont Texistence etait

en quelque sorte recr^ee par la Constitution, ne

pourrait user de son droit de veto qu'^ I'egard des lois

ordinaires, mais les lois constitutionnelles, soustraites

a son atteinte par definition, devaient etre, non pas

sanctionn^es, mais acceptees par lui purement et

simplement. L'Assemblee avait fait sienne cette these,

-^sortie en droite ligne du Contrat social, et, sur la

motion de Mirabeau et de Prieur de la Marne, elle

avait decide que son president Mounier ferait sur-le-

champ une nouvelle demarche aupres du roi pour

exiger une acceptation immediate. Les choses en

etaient 1^ quand, dans Tapres-midi, une deputation

des femmes de Paris parut a la barre. Leur orateur,

I'huissier Maillard, se plaignit de la cherte des vivres et

des manoeuvres des speculateurs, puis de Toutrage fait

a la cocarde nationale. Robespierre appuya Maillard

et TAssemblee decida d'envoyer au roi une d^l^gation

pour lui faire part des reclamations des Parisiens.

Dej^ des rixes avaient eclats entre la garde nationale

de VersaiQes et les gardes du corps devant le chateau.
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Le regiment de Flandre rang^ en bataille sur la place

d'armes montrait par son attitude qu'il ne tirerait pas

sur les manifestants et commenqait k fratemiser avec

eux.

Le roi, revenu enfin de la chasse, tintconseil. Saint-

Priest, porte-parole des monarchiens, fut d'avis que le

roi devait se retirer k Rouen plutot que de donner sa

sanction aux decrets sous la pression de la violence.

L'ordre fut donne de faire les preparatifs du depart.

Mais Necker et Montmorin firent revenir sur la

decision prise, lis representerent que le tresor etait

vide et que la disette les mettait hors d'etat d*approvi-

sionner une concentration de troupes tant soit peu
importante. lis ajouterent enfin que le depart du roi

laisserait le champ libre au due d'Orieans. Louis XVI
j

se rendit k leurs raisons. D sanctionna les decrets la I

mort dans Tame. Lafayette arriva avec la garde natio-

nale parisienne vers les minuit. D se rendit chez le roi

pour lui offrir ses services et ses regrets plus ou moins

sinceres. Les postes exterieurs du chateau furent

confies aux gardes nationaux parisiens, tandis que les

postes interieurs restaient aux gardes du corps.

Le 6 au matin, a Taube, pendant que Lafayette

prenait quelque repos, une troupe de Parisiens

p^n^tra dans le chateau par une porte mal gardee. Un
garde du corps voulut les repousser. II fit feu. Un
homme tomba dans la cour de marbre. Alors la foule

se ma sur les gardes du corps qui furent forces dans

leur corps de garde. Les cours et les escaliers furent

envahis. La reine dut s'enfuir precipitamment chez le
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roi k peine vetue. Plusieurs gardes du corps p6rirent et

leurs tetes furent placees au bout des piques.

Pour faire cesser le massacre, le roi accompagn6 de

la reine et du dauphin dut consentir a se montrer avec

Lafayette au balcon de la cour de marbre. D fut

accueilli par le cri de : Le Roi a Paris ! II promit de se

rendre dans la capitale et il vint coucher le soir meme
aux Tuileries. L'Assemblee decreta qu'elle 6tait inse-

parable du roi. Elle alia s'^tablir a Paris quelques jours

plus tard.

Le changement de capitale avait plus d'importance

encore que la prise de la Bastille. Le roi etTAssemblee

sont desormais sous la main de Lafayette et du peuple

de Paris. La Revolution est assuree. La Constitution,

« acceptee » et non sanctionnee, est soustraite a

Tarbitraire royal. Les monarchiens, qui depuis la nuit

du 4 aout avaient organist la resistance, etaient les

vaincus de la joumee. Leur chef Mounier abandonne

la presidence de I'Assemblee et se rend dans le

Dauphine pour essayer de Tinsurger. Mais il ne

rencontre que froideur et hostilite. Decourag^, il

passe bientot a Tetranger. Ses amis, comme Lally

Tollendal et Bergasse, ne reus^irent pas davantage a

emouvoir les provinces contre le nouveau coup de

force parisien. Une seconde emigration, compos^e

celle-ci dliommes qui avaient d'abord contribue a la

Revolution, alia rejoindre la premiere, sans d'ailleurs

se confondre avec elle.

Lafayette manoeuvra tres habilementpourrecueillir

le benefice d'une joumee a laquelleiln'avaitparticip^,
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en apparence tout au moins, qu'a son corps defendant.

A son instigation, la Commune et les districts multi-

plierent dans des adresses les demonstrations de leur

loyalisme monarchique. Les scenes dliorreur du
matin du 6 octobre furent desavouees, une instruction

ouverte contre leurs auteurs. Le tribunal du Chatelet

qui en fut charge la prolongea tres longtemps et

essaya de la faire toumer contre le due d'Orieans et

contre Mirabeau, c'est-a-dire contre les rivaux de

Lafayette. Un agent de Lafayette, le patriote

Gonchon, organisa le 7 octobre une manifestation de

dames de la Halle qui se rendirent aux Tuileries pour

acclamer la roi et la reine et pour leur demander de se

fixer definitivement a Paris. Marie-Antoinette, qui

n'^tait plus habituee depuis longtemps a entendre

crier Vive la Reine ! fut emue jusqu'aux larmes et, le

soir meme, elle exprima naivement sa joie dans une

lettre a son confident et mentor, Tambassadeur

d'Autriche, Mercy-Argenteau. Le mot d'ordre fut

donne a la presse de repeter que le Roi restait k Paris

volontairement, librement. Des mesures furent prises

contre les « libellistes » , c'est-a-dire contre les publi-

cistes independants. Marat fut decrete de prise del

corps, c'est-a-dire frappe d'un mandat d'arret le-f

8 octobre. Apres la mort du boulanger Francois,

massacre par la foule parce qu'il avait refuse du pain a

une femme, I'Assemblee vota la loi martiale contre les

attroupements(21 octobre).

Lafayette s'empressait autour du couple royal. 11

I'assurait que I'emeute avait ete provoquee malgre lui,
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centre lui, par des factiewc qu'il designait. II inculpait

leur chef le due d*Orleans, II intimidait celui-ci et, au

cours d'une entrevue qu'il eut avec lui, le 7 octobre,

chez la marquise de Coigny, il obtenait du faible

prince la promesse de quitter la France, sous le

pr^texte d'une mission diplomatique en Angleterre.

Le due, apres quelques hesitations, partit pour

Londres vers le milieu d'octobre. Sa fuite le deconsi-

dera. II ne fut plus pris au serieux meme par ses

anciens amis. « On pretend que je suis de son parti,

disait Mirabeau, qui avait essaye de le retenir, je ne

voudrais pas de lui pour mon valet. »

S'etant ainsi debarrasse de son rival le plus dange-

reux, Lafayette remit au roi un memoire ou il essayait

de lui demontrer qu'il avait tout a gagner a se

ireconcilier franchement avec la Revolution et a

I rompre toute solidarity avec les emigres etles partisans

j
de I'ancien regime. Une democratic royale,luidisait-il,

augmenterait son pouvoir, loin de le restreindre. D
n'aurait plus a lutter contre les parlements et contre

le particularisme provincial. D tiendrait desormais son

autorite du Ubre consentement de ses sujets. La
suppression des ordres et des corporations toumerait

k son avantage. Rien ne s'interposerait plus entre sa

personne et le peuple franqais. Lafayette ajoutait qu'il

defendrait la royaute contre les factieux. II repondait

de I'ordre, mais il demandait en revanche une

confiance entiere.

Louis XVI n'avait renonc^ k rien. II rusa pour

gagner du temps. En meme temps qu'il depechait a
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Madrid un agent secret, I'abbe de Fonbrune, pour

interesser a sa cause son cousin le roi catholique et

pour deposer entre ses mains une declaration qui

annulait d'avance tout ce qu'il pourrait faire et signer

sous la pression des revolutionnaires, il accepta Toffre

de Lafayette. D s'engagea a prendre et a suivre ses

conseils et pour lui donner un gage de confiance, il

Tinvestit, le 10 octobre, du commandement des

troupes regulieres a quinze lieues de la capitale. Le

comte d'Estaing, avait assure la reine, le 7 octobre,

que Lafayette lui avait jure que les atrocites de la

veille avaient fait de lui un royaliste et d'Estaing

ajoutait que Lafayette I'avait prie de persuader au roi

d'avoir en lui pleine confiance.

Lafayette gardait rancune a certains ministres de

n'avoir pas suivi ses conseils avant Temeute. D essaya

de s'en debarrasser. D eut une entrevue avec Mirabeau,

vers le milieu d'octobre, chez la comtesse d'Aragon.

Les chefs du cote gauche, Duport, Alexandre Lameth,

Bamave, Laborde etaient presents. D s'agissait de for-

mer un nouveau ministere ou seraient entre s des amis

de Lafayette comme le lieutenant criminel au

Chatelet Talon et le conseiller du parlement Semon-
ville. Le garde des sceaux Champion de Cice menait

Tintrigue. Lafayette offrit a Mirabeau 50 000 Uvres

pour raider a payer ses dettes et une ambassade,

Mirabeau accepta I'argent et refusa I'ambassade. D
voulait etre ministre. Les pourparlers fmirent par

s'ebruiter. L'Assemblee qui meprisait Mirabeau autant

qu'elle le redoutait, y coupa court en votant, le
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7 novembre, un decret qui interdisait au roi de choisir

d^sormais les ministres dans son sein. « Si un genie

eloquent, dit Lanjuinais, peut entrainer TAssemblee
quand il n'est que I'egal de tous ses membres, que
serait-ce s'il joignait a I'eloquence Tautorite d'un

ministre ? »

Mirabeau irrite se rejeta dans une nouvelle intrigue

avec le comte de Provence, Monsieur, frere du roi. II

s'agissait, cette fois, de faire sortir Louis XVI de Paris

en protegeant sa fuite par un corps de volontaires

royalistes que le marquis de Favras fut charge de

recruter. Mais Favras fut denonce par deux de ses

agents qui raconterent a Lafayette que le projet

avait ete forme de le tuer lui et Bailly. Sur Favras on
trouva, au moment de son arrestation une lettre qui

compromettait Monsieur, Lafayette chevaleresque la

rendit a son auteur et n'en divulgua pas Texistence.

Monsieur vint lire a la Commune un discours redige

par Mirabeau ou il desavouait Favras. Celui-ci se laissa

condamner a mort en gardant le silence sur ses hautes

complicites. Marie-Antoinette pensionna sa veuve.

Ce complot avorte accrut encore I'importance de

Lafayette. Le maire du palais, comme Tappelait

Mirabeau, remontra au roi qu'il fallait couper court

par une demarche decisive aux espoirs des aristocrates.

Louis XVI docile se rendit a TAssemblee, le

4 fevrier 1790, pour donner lecture d'un discours que

Necker avait redige sous Tinspiration de Lafayette. II

declara que lui et la reine avaient accepte sans aucune

arriere-pensee le nouvel ordre des choses et il invita
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tous les Franqais k en faire autant. Les deputes

enthousiasmes preterent le serment d'etre fideles a la

Nation, a la Loi et au Roi et tous les fonctionnaires,

ecclesiastiques compris, durent rep^ter le meme
serment.

Les emigres s'indignerent du d^saveu que leur

infligeait le roi. Le comte d'Artois, refugie a Turin

chez son beau-pere le roi de Sardaigne, avait des

correspondants dans les provinces au moyen desquels

il s'effor^ait d'exciter des soulevements. Fort peu
croyant, il ne s'etait pas d'abord rendu compte de

Tappui precieux que pouvait foumir a sa cause le

sentiment religieux convenablement exploite, Mais

son ami, le comte de Vaudreuil, qui sejoumait a

Rome, se chargea de lui ouvrir les yeux. « La quinzaine

de Paques, lui ecrivait-il le 20 mars 1790, est un
temps dont les ^veques et les pretres peuvent tirer un
grand parti pour ramener a la religion et a la fidelite

au roi des sujets egares. J'espere qu'ils entendront

assez leur interet et celui de la chose publique pour ne

pas negliger cette circonstance et s*il y a de I'ensemble

dans leur demarche, le succes m'en parait sur. » Le
conseil fut suivi. Un vaste soulevement fut prepare

dans le Midi. La presence d'un petit noyau de protes-

tants au pied des Ceveimes et dans les campagnes du
Quercy permettait de representer les revolutioimaires

comme les allies ou les prisormiers des heretiques. On
exploita la nomination du pasteur Rabaut de Saint-

Etienne a la presidence de la Constituante, le 16 mars,

et surtout le refus de TAssemblee de recormaitre le

117



catholicisme comme religion d'Etat le 13 avril. On
distribua une veh^mente protestation du c6t6 droit de

TAssembl^e. L'agent du comte d*Artois, Froment,

mit en branle les confr^ries de penitents. A
Montauban, les vicaires g6n6raux ordonnerent pour la

religion en p6ril des prieres de Quarante heures. La
municipalite royaliste de cette ville choisit pour pro-

c6der aux inventaires des maisons religieuses sup-

prim^es la date du 10 mai, jour des Rogations. Les

femmes s'attrouperent sur le devant de Teglise des

cordeliers. Un combat s'engagea au cours duquel les

protestants eurent le dessous. Plusieurs d'entre eux

furent tu^s, blesses, les autres d^sarmes et forces de

demander pardon k genoux sur le pav^ ensanglant^

des 6glises. Mais les gardes nationales de Toulouse et

de Bordeaux accoururent pour r^tablir Tordre.

A Nimes, les troubles furent plus graves encore.

Les compagnies royalistes de la garde nationale, les

Cebets ou mangeurs d'oignons, arborerent la cocarde

blanche puis un pouf rouge. II y eut des bagarres le

1®' mai. Le 13 juin, Froment occupa, apres un
combat, une tour sur les remparts et le couvent des

capucins. Les protestants et les patriotes appelerent

k leur secours les paysans des C6vennes. Accabl^s

sous le nombre, les royalistes furent vaincus et

massacres, n y eut 300 morts environ en trois jours.

Avignon, qui avait secou6 le joug du pape, form^

une municipality r^volutionnaire et demand^ sa

reunion k la France, fut vers le meme temps le theatre

de scenes sanglantes. Des aristocrates, accuses d*avoir
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toum6 en ridicule les nouveaux magistrats, ayant 6X6

acquitt^s par le tribunal, les patriotes s'opposerent k

leur mise en liberie. Le 10 juin, les compagnies papa-

lines de la garde nationale se souleverent, s'emparerent

d'un couvent et de THotel de Ville.Mais les patriotes

renforc^s par les paysans penetraient dans le palais

pontifical, chassaient leurs adversaires de THotel de

Ville et se livraient k de terribles represailles.

Le roi, qui avait blam^ Tessai de contre-r^volution

du Midi, puisa dans son 6chec une raison de plus de

suivre le plan de conduite que Lafayette lui avait

expose dans un nouveau memoire remis le 16 avril. D
^crivit de sa main sur ce document : « Je promets k

M. de Lafayette la confiance la plus entiere sur tous

les objets qui peuvent regarder Tetablissement de la

Constitution, mon autorite legitime, telle qu*elle est

^noncee dans le memoire, et le retour de la tranquillity

publique. » Lafayette s'etait engage k employer toute

son influence k fortifier ce qui restait de Tautorit^

royale. Au meme moment, Mirabeau faisait offrir ses

services par I'intermediaire du comte de La Marck,

pour travailler dans le meme sens. Le roi le prit k sa

solde, le 10 mai, moyennant 200 000 livres pour

payer ses dettes, 6000 livres par mois et la promesse

d'un million payable k la cloture de I'Assemblee

nationale. D essaya de coaliser Lafayette et Mirabeau

et il y r^ussit jusqu'a un certain point.

Mirabeau jalousait sans doute et m^prisait

Lafayette, il le criblait d'epigrammes, Tappelant Gilles

C^sar ou Cromwell-Grandisson, il essayait de le
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diminuer et de le perdre dans la faveur royale afin de

revincer, mais en meme temps il le flattait et il lui

faisait de continuelles promesses de collaboration :

« Soyez Richelieu sur la Cour pour la Nation, lui

ecrivait-il, le 1®^ juin 1790, et vous referez lamonar-

chie en agrandissant et consolidant la liberte publique.

Mais Richelieu avait son capucin Joseph; ayez done
aussi votre Eminence grise ou vous vous perdrez en ne

vous sauvant pas. Vos grandes qualites ont besoin de

mon impulsion; mon impulsion a besoin de vos

grandes qualites. » Et, le meme jour, dans la premiere

note qu'il redigeait pour la Cour, le cynique aventurier

indiquait a celle-ci la marche a suivre pour miner la

popularite de Thomme dont il ne voulait etre que

Teminence grise. Mais Lafayette ne se faisait aucune

illusion sur la moraMte de Mirabeau.

Tous les deux, ils s'employerent de concert k

defendre la prerogative royale quand se posa devant

I'Assemblee, en mai 1790, la question du droit de

paix et de guerre, a I'occasion d'une rupture immi-

nente entre TAngleterre et I'Espagne. L'Espagne

protestait contre la prise de possession par les Anglais

de la bale de Nootka sur le Pacifique, dans I'actuelle

Colombie britarmique. Elle reclamait I'aide de la

France en invoquant le pacte de famille. Alors que le

cote gauche ne voulait voir dans le conflit qu'une

intrigue contre-revolutionnaire destinee a jeter la

France dans une guerre ^trangere qui donnerait au roi

le moyen de ressaisir son pouvoir; alors que Bamave,

les deux Lameth, Robespierre, Volney, Petion denon-
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qaient les guerres dynastiques, la diplomatie secrete,

demandaient la revision de toutes les vieilles alliances

et reclamaient pour la representation militaire le droit

exclusif de declarer la guerre, de surveiller la

diplomatie et de conclure les traites, Mirabeau et

Lafayette et tous leurs partisans, Clermont-Tonnerre,

Chapelier, Custine, le due du Chatelet, Dupont de

Nemours, le comte de Serent, Virieu, Cazales exal-

taient la fibre patriotique, denon^aient Tambition

anglaise et concluaient pour que la diplomatie restat

le domaine propre du roi. Ds firent valoir que les

assemblees etaient trop nombreuses et trop impres-

sioimables pour exercer un droit aussi redoutable que

celui de faire la guerre. lis citerent k Tappui de leur

opinion I'exemple du Senat de Suede ou de la diete

de Pologne corrompus par Tor Stranger, ils vanterent

la necessite du secret, ils mirent en garde contre le

danger d'isoler le roi de la nation, d'en faire un figu-

rant sans prestige, ils remarquerent encore que,i

d'aprds la Constitution, aucun acte du Corps legislatif \

ne pouvait avoir son plein effet que de la sanction du '

roi. Les orateurs de gauche repliquerent que si le

droit de paix et de guerre continuait d'etre exerce par

le roi seul « les caprices des maitresses, Tambition des

ministres decideraient [comme auparavant] du sort de

la Nation » (d'Aiguillon), qu'on aurait toujours des

guerres dynastiques, que le roi n'etait que le commis
de la nation pour ex^cuter ses volontes, que les repre-

sentants du pays « auraient toujours un interet direct

et meme personnel k empecher la guene » . fls
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railldrent les secrets des diplomates, ils nierent qu'il y
eut une analogie quelconque entre une Assembl^e

^lue k un suffrage tres ^tendu comme celle de France

et des assemblees feodales comme la diete de Pologne

ou le S^nat de Suede. Plusieurs attaquerent avec

violence le pacte de famille et Talliance autrichienne

et rappelerent les tristes resultats de la guerre de sept

ans. Tous denoncerent le piege ou le conflit anglo-

espagnol pouvait entrainer la Revolution : « On veut

que les assignats ne prennent pas faveur, que les biens

eccl^siastiques ne se vendent pas : voil^ la veritable

cause de cette guerre » (Charles Lameth).

Pendant ce grand d6bat, Paris fut en proie k une

Vive agitation. On cria dans les rues un pamphlet, que

les Lameth avaient inspire : La grande trahison du

comte de Mirabeau. Lafayette fit entourer la salle des

stances par des forces imposantes. Mirabeau prit

pretexte de cette fermentation pour faire k Bamave,

le dernier jour, une r^pUque celebre : « Et moi aussi,

on voulait, il y a peu de jours, me porter en triomphe,

et maintenant on crie dans les rue La grande trahison

du comte de Mirabeau. Je n'avais pas besoin de cette

leqon pour savoir qu'il est peu de distance du Capitole

k la roche Tarpeieime, mais Thomme qui combat

pour la raison, pour la patrie, ne se tient pas ais6ment

pour vaincu. Que ceux qui prophetisaient depuis huit

jours mon opinion sans la connaitre, qui calomnient

en ce moment mon discours sans Tavoir compris,

m'accusent d'encenser des idoles impuissantes au

moment oil elles sont renvers^es ou d'etre le vil
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stipendi^ de ceux que je n'ai pas cess^ de combattre;

qu'ils d^noncent comme un ennemi de la Revolution

celui qui peut-etre n'y a pas 6t6 inutile et qui, fut-elle

etrangere k sa gloire, pourrait, la seulement, trouver

sa surety ; qu'ils livrent aux fureurs du peuple tromp6

celui qui, depuis vingt ans, combat toutes les oppres-

sions et qui parlait aux Franqais de liberty, de

Constitution, de resistance, lorsque ces vils calomnia-

teurs vivaient de tous les prejuges dominants. Que
m'importe ? Ces coups de bas en haut ne m'arreteront

pas dansma carriere, je leur dirai : repondez,sivouspou-

vez, calomniez ensuite tant que vous voudrez. » Cette

superbe audace reussit. Mirabeau gagna ce jour-1^ Tar-

gent de la Cour. L'Assembiee,subjuguee par son g6nie

oratoire, refusa la parole k Bamave pour r^pliquer.

Elle vota la priority pour le projet de d^cret pr^sent^

par Mirabeau et couvrit d'applaudissements une

courte declaration de Lafayette. Mais, au moment du

vote des articles, la gauche ressaisit la majorite. Elle

fit voter des amendements qui changeaient le sens du
decret. Le roi n'eut que le droit de proposer la paix

ou la guerre. L'Assemblee statuerait ensuite. En cas

d'hostilites imminentes, le roi serait tenu d'en faire

connaitre sans delai les causes et les motifs. Si le

Corps legislatif etait en vacances, il s'assemblerait sur-

le-champ et si^gerait en permanence. Les trait^s de

paix, d'alliance ou de commerce ne seraient valables

qu'apres ratification du Corps l^gislatif. Les trait^s

existants continueraient d'etre provisoirement en

vigueur, mais un comite de TAssemblee qu'on appela
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le comity diplomatique, fut nomme pour les reviser,

les mettre en harmonie avec la Constitution et suivre

les affaires exterieures. Enfin, par un article special,

TAssemblee d^clara au monde que « la nation

franqaise renonqait a entreprendre aucune guerre dans

la vue de faire des conquetes et qu'elle n'emploierait

jamais ses forces contre la liberte d'aucun peuple. »

Les patriotes saluerent le vote du decret comme un
triomphe. « Nous n'aurons pas la guerre », ecrivait

Thomas Lindet au sortir de la seance. lindet avait

raison. Par le decret qui venait d'etre rendu, la

direction exclusive de la politique exterieureechappait

au roi. II etait desormais oblige de la partager avec la

representation nationale. Mais si sa prerogative n'avait

pas subi un plus grand dommage encore, il le devait k

Lafayette et k Mirabeau.

La grande fete de la Federation que Lafayette pr^-

sida manifesta d'une faqon eclatante I'immense

popularite dont il jouissait; les federes lui baisaient les

mains, Thabit, les bottes, ils baisaient les harnais de

son cheval, la bete elle-meme. On frappa des m^dailles

k son effigie.

L'occasion etait belle pour Mirabeau d'exciter la

jalousie du roi contre « I'homme unique, I'homme des

provinces » . Mais Louis XVI et Marie-Antoinette

avaient recueilli, eux aussi, les acclamations des

provinciaux. La presse d^mocratique nota avec

chagrin que les cris de Vive le Roi ! avaient etouff^

ceux de Vive VAssemblee I et de Vive la Nation !

Louis XVI ecrivait a Mme de Polignac : « Croyez,
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Madame, que tout n'est pas perdu. » Le due d'Orleans,

qui ^tait revenu tout expres de Londres pour assister

k la ceremonie, etait passe inaperqu.

Si le due d'Orleans n'etait plus a craindre, si « tout y
n'etait pas perdu » , c'etait k Lafayette qu'on le devait

pour une bonne part. Sans doute le roi gardait

rancune au marquis de sa rebellion passee et de son

attachement present pour le regime constitutionnel,

et il esperait bien qu'un jour viendrait ou il pourrait

se passer de ses services. En attendant, il y recourait

d'autant plus volontiers que son agent secret

Fonbrune, qu'il avait envoye a Vienne pour sonder

Tempereur son beau-frere, lui apprenait, vers le milieu

de juillet, qu'il ne fallait pas compter pour le moment
sur le concours des puissances etrangeres.

D'ailleurs Lafayette lui etait toujours indispensable,

car il etait seul en etat de maintenir I'ordre dans le

royaume trouble. Le comte d'Artois incorrigible

essayait de nouveau apres la Federation d'insurger le

Midi. Des agents, des pretres, comme le chanoine de

la Bastide de la Mollette et le cure Claude Allier, ou
des nobles, comme le maire de Berrias, Malbosc,

convoquerent pour le 17 aout 1790 au chateau de

Jales, pres des limites des trois departements du Gard,

de I'Ardeche et de la Lozere, les gardes nationales

de leur parti. 20 000 gardes nationaux royalistes

parurent au rendez-vous en portant la croix pour

drapeau. Avant de se separer, les chefs qui avaient

organise cette demonstration menaqante, formerent

un comite central charge de coordonner leurs efforts.
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lis lancerent ensuite un manifeste ou ils d6claraient

« qu'ils ne deposeraient les armes qu'apres avoir

retabli le roi dans sa gloire, le clerge dans ses biens, la

noblesse dans ses honneurs, les Parlements dans leurs

antiques fonctions. » Le camp de Jales resta organist

pendant plusieurs mois. D ne sera dissous par la force

qu'en fevrier 1791. L'Assemblee envoya trois

commissionnaires pour pacifier la contr^e.

Plus grave peut-etre que les complots aristocrates

^talent les mutineries niilitaires. Les officiers, tous

nobles et presque tous aristocrates, ne pouvaient souf-

frir que leurs soldats frequentent les clubs et frater-

nisent avec les gardes nationaux qu'ils meprisaient. Ils

accablaient les soldats patriotes de punitions et de

mauvais traitements. Ils les renvoyaient de leurs corps

avec des « cartouches jaunes » , c'est-^-dire avec des

conges infamants qui les genaient pour trouver de

Tembauche. En meme temps ils s'amusaient a narguer

et a provoquer les bourgeois deguises en soldats sous

Tuniforme de gardes nationaux. Les soldats patriotes

se sentant soutenus par la population se lasserent

assez vite des brimades de leurs chefs. Ds prirent k

leur tour I'offensive. Ds r^clamerent les decomptes de

leurs masses sur lesquelles les officiers exer^aient un
pouvoir sans controle. Tres souvent les masses

n'^taient pas en regie. Les comptables y puisaient

pour leurs besoins personnels. Aux demandes de

verification ils repondaient par des punitions. Partout

des mutineries eclaterent.

A Toulon, Tamiral d'Albert empechait les travailleurs
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du port de s'enroler dans la garde nationale et de

porter la cocarde dans Tarsenal. II renvoya, le 30 no-

vembre 1789, deux maitres de manoeuvre pour ce seul

d^lit. Le lendemain, les matelots et les ouvriers

s'insurgerent, assiegerent son hotel avec I'appui de la

garde nationale et finalement le conduisirent en

prison, parce qu'il aurait donne Tordre aux troupes

r^gulieres de faire feu. II ne fut relache que sur un
decret formel de TAssembl^e. Nomme a Brest, ses

Equipages se revolterent quelques mois plus tard.

Dans toutes les gamisons il y eut des faits du
meme genre, k Lille, a Besanqon, a Strasbourg, k

Hesdin, a Perpignan, a Gray, a Marseille, etc. Mais la

mutinerie la plus sanglante fut celle dont Nancy fut le

theatre au mois d'aout 1790. Les soldats de la

gamison, particuUerement les Suisses du regiment

vaudois de Chateauvieux, reclamerent a leurs

officiers les decomptes de leurs masses qui etaient en
retard depuis plusieurs mois. Au lieu de faire droit

aux reclamations justifiees de leurs soldats, les officiers

les punirent pour indiscipline. Deux d'entre eux
furent passes aux courroies et fouettes honteusement.

L'emotion fut grande dans la ville ou Chateauvieux

etait aime parce qu'au moment de la prise de la

Bastille il avait refuse de tirer sur le peuple. Les

patriotes et les gardes nationaux de Nancy allerent

chercher les deux victimes, les promenerent dans les

rues et forcerent les officiers coupables a leur verser

a chacun cent louis d'indemnite. Les soldats v^rifie-

rent la caisse du regiment et, la trouvant amoitie vide,
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crierent qu'on les avait voles. Les autres regiments

de Nancy exigerent egalement leurs comptes et

envoyerent des delegations a TAssemblee nationale

pour faire entendre leurs plaintes.

Deja Lafayette, dans les mutineries precedentes,

avait pris le parti des chefs contre les soldats. II 6tait

intervenu par des lettres pressantes aupres des deputes

de son parti pour que le comte d'Albert, auteur respon-

sable de la mutinerie de Toulon, fut mis non
seulement hors de cause, mais couvert de fleurs.

Cette fois, il resolut de frapper un grand coup,

c'est son mot. En meme temps qu'il fait arreter les

8 soldats que le regiment du roi a delegues a Paris, il

obtient de TAssemblee, le 16 aout, le vote d'un d^cret

qui organise une repression severe. II ecrit deux jours

plus tard au general Bouille, son cousin, qui comman-
dait a Metz, de semontrerenergique contre lesmutins.

Enfin, il fait nommer, pour verifier les comptes de la

gamison de Nancy, M. de Malseigne, un officier de

Besan^on, qui passait pour « le premier crane de

I'armee » . Bien que les soldats aient fait acte de

repentir a Tarrivee du decret, Malseigne les traita en

criminels. Ses provocations raniment les troubles. Au
quartier des Suisses, il tire Tepee et blesse plusieurs

hommes, puis se refugie a Luneville en disant qu'on

avait attente a sa vie. Alors Bouille rassemble la

gamison de Metz et quelques gardes nationales, et

marche sur Nancy. II refuse de parlementer aux

portes de la ville avec les deputations qui lui sont

envoyees. Un terrible combat s'engage le 31 aout a la
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porte de Stainville. Les Suisses finirent par etre

vaincus. Une vingtaine furent pendus et 41, traduits

en conseil de guerre, condamnes sur-le-champ aux

galeres. Bouille ferma le club de Nancy et fit regner

dans toute la region une sorte de terreur.

Ce massacre de Nancy, hautement approuve par

Lafayette et par TAssemblee, eut les consequences les

plus graves. D rendit courage aux contre-revolution-

naires qui partout releverent la tete. Le roi felicita

Bouille et lui donna ce conseil, le 4 septembre 1790 :

« Soignez votre popularite, elle peut m'etre bien utile

et au royaume. Je la regarde comme Tancre de salut

et que ce sera elle qui pourra servirunjour a retablir

Tordre. » La garde nationale parisienne fit celebrer

une fete funebre au Champ de Mars en I'honneur des

morts de Tarmee de Bouille. Des ceremonies analogues

se deroulerent dans la plupart des villes.

Mais les democrates, qui etaient instinctivement de

cceur avec les soldats, protesterent des le premier jour

contre la cruaute d'une repression premeditee. D y
eut a Paris des manifestations tumultueuses en faveur

des Suisses de Chateauvieux les 2 et 3 septembre. Le
jeune joumaliste Loustalot, qui les avait defendus,

mourut subitement. On dit qu'il succombait au

chagrin que lui avait cause le massacre qu'il avait fletri

dans son dernier article des Revolutions de Paris. La
popularite de Lafayette, qui avait ete jusque-la aussi

grande dans le peuple que dans la bourgeoisie, ne fit

plus que decliner.

Pendant plus d'un an, « le heros des deux Mondes »
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a ^te rhomme le plus considerable de la France, parce

qu'il a rassure la bourgeoisie contre le double peril qui

la menaqait, a droite contre les complots aristocrates,

a gauche contre les aspirations confuses des proletaires.

La fut le secret de sa force. La bourgeoisie se mit sous

la protection de ce soldat, parce qu*il lui garantissait

les conquetes de la Revolution. EUe ne repugnait pas

a un pouvoir fort pourvu que ce pouvoir s'exerqat a

son avantage.

L'autorite qu'exerce Lafayette est essentiellement

une autorite morale, librement consentie. Le roi

consent a lui abandonner son sceptre, comme le

bourgeois consent a lui obeir. II s'abrite derriere le

trone. II dispose des places, aussi bien de celles qui

sont a la nomination du peuple que de celles qui sont

a la nomination du roi, car sa recommandation aupres

des 61ecteurs est souveraine. Par la il a une cour ou

plutot une clientele.

II ne manque pas d'esprit politique. II a appris k

connaitre en Amerique le pouvoir des clubs et des

joumaux. II les menage et s'en sert.

Apres les joumees d'octobre, le club des deputes

bretons s'est transporte a Paris avec TAssembl^e. II

siege maintenant dans la bibliotheque du couvent des

jacobins de la rue Saint-Honore, a deux pas du

manege ou I'Assemblee tient ses seances. II s'intitule

la societe des Amis de la Constitution. II s'ouvre non

plus seulement aux deputes, mais aux bourgeois aises

qui y sont admis par cooptation. On y trouve des

litterateurs et des publicistes, des banquiers et des
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negociants, des nobles et des pretres. Le due de

Chartres, fils du due d'Orleans, s'y fait admettre dans

Pete de 1790. Le droit d'inscription est de 12 livres et

la cotisation annuelle de 24 livres payables en quatre

fois. Des la fin de 1790 le nombre des membres
depasse le millier. D correspond avec les clubs qui se

sont fondes dans les principales villes et jusque dans

les bourgs. II leur delivre des lettres d'affiliation, il

leur distribue des publications, il leur passe des mots
d'ordre, il les impregne de son esprit. II groupe ainsi

autour de lui toute la partie militante et eclairee de

la bourgeoisie revolutionnaire. Camille Desmoulins,

qui en fait partie, definit assez bien son role et son

action quand il ecrit : « Non seulement c'est le grand

inquisiteur qui epouvante les aristocrates, c'est encore

le grand requisiteur qui redresse tous les abus et vient

au secours de tous les citoyens. D semble en effet que
le club exerce le ministere public aupres de TAssem-
blee nationale. C'est dans son sein que viennent de

toutes parts se deposer les doleances des opprimes

avant d'etre portees a I'auguste assemblee. A la salle

des jacobins affluent sans cesse des deputations, ou
pour les feliciter, ou pour demander leur communion,
ou pour eveiller leur vigilance, ou pour le redressement

des torts » (14 fevrier 1791). Le club ne possede pas

encore d'organe attitre, mais I'^cho de ses discussions

retentit dans de nombreux joumaux, tels que le

Courrier de Gorsas, les Annales patriotiques de Carra,

le Patriote frangais de Brissot, les Revolutions de Paris

de Prudhomme, redig^es par Loustalot, Silvain
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Mar^chal, Fabre d'figlantine, Chaumette, les Revolu-

tions de France et de Brabant de Camille Desmoulins,

le Journal universel d'Audouin, etc. Les jacobins

deviennent une puissance.

Lafayette n'a garde de les negliger. n s'est fait

inscrire parmi leurs membres. Mais il n'est pas orateur.

D sent que le club menace de lui echapper. Ses

rivaux les Lameth, grands seigneurs comme lui et

infiniment mieux dou^s pour la parole, s'y sont cree

une clientele. lis ont avec eux le dialecticien Adrien

Ehiport, ties vers6 dans la science juridique autant

qu'habile manceuvrier parlementaire, et le jeune

Bamave, a Teloquence nerveuse, aux connaissances

etendues, a I'esprit de promptitude et de repartie.

L'inflexible Robespierre, de plus en plus ecoute,

parce qu'il est I'homme du peuple et que son

eloquence, toute de sincerite, sait elever le d^bat et

demasquer les ruses, le philanthrope abbe Gregoire,

I'ardent Buzot, le solennel et vaniteux Petion, le

courageux Dubois Craned, I'energique Prieur de la

Mame sont h la gauche des « triumvirs » , mais mar-

chent longtemps avec eux de conserve.

Sans rompre avec les Jacobins, tout en leur prodi-

guant au contraire en public de bonnes paroles,

Lafayette, aide de ses amis, le marquis de Condorcet

et I'abbe Sieys, fonde bientot la societe de 1789, qui

est une Academic poHtique et un salon plutot qu'un

club. Elle n'admet pas le public k ses seances qui se

tiennent dans un local fastueux du Palais Royal,

depuis le 12 mai 1790. La cotisation, plus elevee
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qu'aux Jacobins, ^loigne les gens de peu. Le nombre
des membres est d'ailleurs limite k 600. La se reu-

nissent autour de Lafayette et de Bailly, dans de

grands diners d'apparat, les revolutionnaires moderes,

egalement attaches au roi et a la Constitution. On y
voit I'avocat breton Chapelier, apre et rude, qui fut,

I'annee precedente, un des adversaires de la Cour les

plus determines, mais qui depuis s'est serieusement

apaise parce qu'il aime le jeu et la bonne chere;

Mirabeau lui-meme; le publiciste Brissot qui a des

obligations particulieres a Lafayette et que le

banquier genevois Claviere, agent de Mirabeau, a

conduit dans ce milieu fortune ; d'Andre, ancien

conseiller au Parlement d'Aix, rompu aux affaires et

jouissant d'une reelle autorite sur le centre de

TAssemblee; des deputes encore comme le due de La
Rochefoucauld et son cousin le due de Liancourt,les

avocats Thouret et Target, qui prendront une part

importante au vote de la Constitution, les comtes de

Custine et de Castellane, Demeunier, Rcederer,

Dupont de Nemours; des financiers comme Boscary,

Ehifresne Saint-Leon, Huber, Lavoisier; des Htterateurs

comme les deux Chenier, Suard, De Pange, Lacretelle;

des eveques comme Talleyrand. L'equipe est nom-
breuse et ne manque pas de talent. Le club patronne

un journal, le Journal de la societe de 1789, que

dirige Condorcet, mais qui est plutot une revue. D
dispose au dehors d'une bonne partie de la grande

presse, du Moniteur de Panckoucke, le journal le plus

complet et le mieux informe de Tepoque; dM Journal

133



de Paris, vieille feuille qui date du d^but du regne de

Louis XVI et qui est lue par Telite intellectuelle; de

la Chronique de Paris de Millin et Franqois Noel; de

VAmi des Patriotes que redigent deux amis de la liste

civile, les deputes Adrien Duquesnoy et Regnaud de

SaintJean-d*Angely. Lafayette et Bailly auront un
peu plus tard, pour entretenir la petite guerre contre

les feuilles d'extreme gauche, des periodiques 6ph6-

meres et violents, VAmi de la Revolution ou les

Philippiques, particulierement consacr6es, conune

I'indique le sous-titre, k la pol^mique contre le due

d'Orleans; la Feuille du four de Pariseau, le Babillard,

le Chant du coq, etc.

A la droite du parti fayettiste, Tancien parti

monarchien se survit sous un autre titre. Stanislas de

Clermont-Tonnerre, qui le dirige depuis le depart de

Mounier, a fonde en novembre 1790 le club des amis

de la Constitution monarchique qui public un journal

dont Fontanes fut le premier r^dacteur. D siege, lui

aussi, pres du Palais Royal, rue de Chartres, dans un
local appel^ le Pantheon. Presque tous les d6put6s de

la droite s'y rencontrent, k Texception de T^loquent

abb6 Maury et du cynique vicomte de Mirabeau, dont

I'aristocratie est trop voyante. Les amis de Clermont-

Tonnerre, Malouet, Cazales, Tabb^ de Montesquiou,

Virieu, qui ne manquent ni de talent ni d*habilet6, se

d^fendent en effet d'etre des reactionnaires. Ds s'inti-

tulent les impartiaux. lis essaient de prendre pied

dans les faubourgs en distribuant aux pauvres des

billets de pain a prix reduit, mais Tentreprise, aussitot
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d^nonc^e comme une manoeuvre de corruption, doit

etre abandonnee et le club monarchique, objet de

manifestations hostiles, sera oblig^ de suspendre ses

seances au printemps de 1791.

Quant aux aristocrates purs, aux intransigeants qui

applaudissent Tabb^ Maury, ils se rencontrent d*abord

au couvent des Capucins, puis au Salon fran^ais, pour

rever a la contre-revolution violente.

Toute la gamme des opinions royalistes est repre-

sentee par de nombreuses feuilles alimentees par la

liste civile : VAmi du Roi de Tabbe Royou, dont le

ton g^neralement serieux contraste avec les violences

du Journal general de la Cour et de la Ville de

Gauthier ou de la Gazette de Paris de Ehirozoy, avec

les diffamations parfois spirituelles des Actes des

Apotres ou collaborent Champcenetz et Rivarol.

Jusqu*au grand debat du mois de mai 1 790 sur le

droit de paix et de guerre, les relations entre le club

de 89 et les Jacobins, c'est-a-dire entre les Fayettistes

et les Lamethistes, gardaient une apparente cordiality

et meme apres elles furent encore empreintes d'une

reserve de bon gout. Des hommes comme Brissot et

Roederer avaient un pied dans les deux camps.

Lafayette s*efforqait meme au mois de juillet de faire

la conquete de quelques meneurs qu'il savait accessi-

bles k Targent, comme Danton. Mirabeau et Talon

lui servaient d'interm6diaires et Danton se calmait.

Mais si des deux cot^s les grands chefs se reservaient,

dej^ les enfants perdus des deux partis echangeaient

des horions. Marat, dont la clairvoyance politique fut
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rarement en d^faut, fut le premier k attaquer « le

divin Mottier » et Riquetti Tinfame, qu'il denonqait

comme vendu a la Cour des le 10 aout 1790. Mai lui

en prit, car son journal fut saisi par la police, lui-

meme frappe de decrets de prise de corps, auxquels il

sut se soustraire grace k la protection du district des

Cordeliers. Apres Marat, Loustalot et Freron, celui-ci

dans VOrateur du Peuple entrerent en ligne contre les

Fayettistes. Camille Desmoulins ne se decida qu'un

peu plus tard, en revelant a ses lecteurs qu'on lui avait

promis, au nom de BaiUy et de Lafayette, une place

de 2000 ecus s'il voulait garder le silence. Tous
connurent les d^meles avec I'Hotel de Ville ou avec le

Chatelet. Au debut, leurs campagnes ne trouverent

de I'echo que dans la bourgeoisie et chez les artisans,

dans cette classe qu'on commence a designer sous le

vocable de sans-culottes, parce qu'elle porte le

pantalon. Robespierre etait k peu pres le seul, aux

Jacobins, et a I'Assemblee, k protester contre les per-

secutions qu'on leur infligeait et a porter a la tribune

quelques-unes de leurs campagnes.

C'est qu'entre les Jacobins et 89 il n'y a pas, au

d^but tout au moins, de divergences doctrinales essen-

tielles, mais plutot des rivalites de personnes. Lafayette

veut fortifier le pouvoir ex^cutif, mais parce que le

pouvoir ex6cutif c'est lui-meme. Les triumvirs

Lameth-Duport-Bamave I'accusent de sacrifier les

droits de la nation, mais c'est qu'ils ne participent pas

encore aux graces ministerielles. Quand la Cour, un
an plus tard, fera appel a leurs conseils, ils s'empresse-
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ront d'adapter k leur usage ropinion de Lafayette et

de pratiquer sa politique. Pour Tinstant la majority de

TAssemblee appartient a leurs rivaux qui sont presque

exclusivement en possession de la presidence depuis

un an^ . Entre 89 et les Jacobins il n'y a en somme que

I'epaisseur du pouvoir. Les uns sont ministeriels et les

autres veulent le devenir. Les choses changeront k
\

Tautomne de 1790 quand le roi, se ravisant, retirera

sa confiance k Lafayette. Alors les Lamethistes

reprendront Tavantage. Ds feront nommer Bamave
president de TAssemblee le 25 octobre 1790. Les

joumalistes d'extreme gauche se feliciteront de cette

election comme d'une victoire de la democratie.

Marat seul ne partagera pas leur illusion. II ^crivit

sagement : « Riquetti ne fut jamais k nos yeux qu'un

redoutable suppot du despotisme. Quant a Bamave
et aux Lameth, j'ai peu de foi en leur civisme.

»

Marat etait dans le vrai. L'idee democratique n'eut

jamais la majority a la Constituante. Ce fut jusqu'a

la fin une assemblee bourgeoise et c'est sur un plan

bourgeois qu'elle reconstruisit la France.

1 . Liste des presidents de TAssemblee depuis les joumees
d'octobre : Camus, 28 octobre 1789;Thouret, 12 novembre;
Boisgelin, 23 novembre; Montesquiou, 4 Janvier 1790; Target,

18 Janvier; Bureau de Pusy, 3 fevrier; Talleyrand, 18 fevrier;

Montesquiou, 2 mars; Rabaut, 16 mars; De Bonnai, 13 avril;

Virieu, 27 avril; Thouret, 10 mai; Beaumetz, 27 mai; Sieys,

8 juin; Saint-Fargeau, 27 juin; De Bonnai, 5 juillet; Treilhard,

20 juillet; D'Andre, 2 aoUt; Dupont de Nemours, 16 aout; De
Gesse, 30 aout; Bureau de Puzy, 13 septembre; Emmery,
27 septembre; Merlin de Douai, 11 octobre; Bamave,
25 octobre.





CHAPITRE VII

LA RECONSTRUCTIONDELA FRANCE

Aucune Assembl^e peut-etre n'a 6t6 plus respect^e

que celle qui s'est appel^e la Constituante et qui eut

en effet Thonneur de « constituer » la France modeme.
L'^meute n'a pas trouble ses deliberations. Les tri-

bunes du Manege, oil elle siege depuis son transfert k

Paris, k partir de novembre 1789, sont remplies d'une

foule elegante oH domine la haute societe. Les

femmes de Taristocratie lib^rale y exhibent leurs

toilettes et ne se permettent que des applaudissements

discrets. On s'y montre la princesse d'H6nin, la

marquise de Chastenois, la comtesse de Chalabre,

(celle-ci a vou^ un culte k Robespierre), Mmes de

Coigny et de Piennes dont le patriotisme est exalte, la

marechale de Beauveau, la princesse de Poix, la

marquise de Gontaud, Mmes de Simiane et de Cas-

tellane, la belle Mme de Gouvemet, la fraiche

Madame de Broglie, la piquante Madame d'Astorg, la

gracieuse Madame de Beaumont, fille de Montmorin
qui sera aim^e de Chateaubriand, bref une bonne
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partie du faubourg Saint-Germain. Toutes vont k
FAssemblee comme au spectacle. La politique a pour

elles I'attrait de la nouveaute, du fruit defendu. Ce
n'est qu'a la fin de la session, quand la guerre religieuse

d'abord, la fuite k Varennes ensuite remueront le

peuple dans son fond, que le public des tribunes

changera et que les artisans s'efforceront d'y penetrer.

Mais, meme alors, la prevoyance de Lafayette et de

Bailly saura disposer aux bonnes places 60 mouchards

aux claquoirs energiques pour soutenir la cause de

Tordre. Les votes la Constituante ont et^ emis en

toute liberty.

Une pensee unique anime son ceuvre de rencons-

truction politique et administrative et c'est une

pensee tiree des circonstances : il faut empecher le

retour de la feodalite et du despotisme, assurer le

regne paisible de la bourgeoisie victorieuse.

! A la tete de la nation, la Constitution conserve un
jroi hereditaire. Mais ce roi est recree en quelque sorte

par la Constitution elle-meme. II lui est subordonne.

D lui prete serment. II etait auparavant « Louis, par la

grace de Dieu, roi de France et de Navarre », il est

maintenant, depuis le 10 octobre 1789, « Louis par la

grace de Dieu et la Constitution de I'Etat, roi des

Fran^ais. » Le delegue de la Providence est devenu un
delegue de la nation. Le Sacerdoce gouvernemental

s'est laicise. La France n'est plus la propriete du roi,

une propriete qui se transmettrait par heritage. Roi

des Franqais, le nouveau titre implique un chef et non

un maitre.
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Les precautions sont prises pour que le roi consti-

tutionnel ne puisse pas se transformer en despote.

Fonctionnaire appointe, il ne pourra plus puiser libre-

ment dans le Tresor de I'Etat. D devra se contenter

desormais, comme le roi d'AngJeterre, d'une liste

civile qui lui sera votee au debut de chaque r^gne et

que la Constituante fixe a 25 millions. Encore est-il

oblige de confier Tadministration de cette liste civile

k un fonctionnaire special qui est responsable de sa

gestion au besoin sur ses biens propres, ceci afin

d'empecher le monarque de contracter des dettes qui

retomberaient a la charge de la nation.

Le roi pourra etre dechu par I'Assemblee en cas de

haute trahison ou s'il quitte le royaume sans sa

permission. S'il est mineur, et s'il n'a aucun parent

male ayant prete le serment civique, le regent du

royaume sera k la nomination du peuple. Chaque
district ehra un Electeur et ces Electeurs reunis dans la

capitale designeront le regent sans etre obliges de le

prendre dans la famille royale. Correctif grave a
I'heredite. Un tel regent ne sera qu'un President de la

RepubUque a terme.

Le roi conserve le droit de choisir ses ministres,

mais, pour I'empecher de semer la corruption parmi

les deputes, on lui interdit de les prendre dans

I'Assemblee, et, dans le meme esprit, on interdit aussi

aux deputes sortants d'accepter toute charge quel-

conque a la nomination du pouvoir executif. II fsdlait

preserver les representants de la nation de la tentation

des honneurs et des places, les maintenir rigoureu-
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sement dans leur role de surveillants ind^pendants et

desinteresses

!

Les ministres sont soumis k une responsabilit^ tres

stricte qui est judiciairement organisee. Non seulement

TAssemblee peut les mettre en accusation devant une

Haute Cour, mais elle exige chaque mois un etat de

distribution des fonds destines a leurs departements

et cet etat mensuel, examine par le comity de

v/ Tresorerie, ne devient executoire qu'apres Tapproba-

tion formelle de TAssemblee. Tout virement, tout

depassement de credit est ainsi rendu impossible. Les

ministres sont tenus, en outre, de rendre compte k

TAssemblee, a toute requisition, « tant de leur

conduite que de T^tat des depenses et affaires », et on

les oblige a presenter les pieces comptables, les

rapports administratifs, les depeches diplomatiques.

Les ministres ne seront plus des vizirs ! On exigera

bientot de ceux qui sortent de charge un compte de

leur gestion, un compte moral et un compte financier.

Tant que ces comptes ne sont pas approuves les

ministres examines ne peuvent quitter la capitale. Le
ministre de la justice Danton n'obtiendra sous la

Convention que tres difficilement un vote approbatif

de son compte financier qui fut severement critique

par Tintegre Cambon. Le ministre de Tinterieur

Roland, demissionnaire apres la mort du roi, ne put

jamais obtenir le quitus qui lui aurait permis de

quitter Paris.

Le roi ne peut rien faire sans la signature de ses

ministres et cette obligation de contreseing lui enleve
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tout pouvoir de decision propre,le place constamment

dans la dependance de son conseil qui est lui-meme

dans la dependance de TAssemblee. Afin que les res-

ponsabilites de chaque ministre soient facilement

Stabiles, on present de porter toutes les deliberations

du conseil sur un registre special tenu par un
fonctionnaire ad hoc, mais Louis XVI eluda

cette obligation qui ne devint effective qu'apres sa

chute.

Les six ministres sont charges a eux seuls de toute
^'

Tadministration centrale. Les anciens conseils ont

disparu, ainsi que le ministre de la maison du roi,

remplace par I'intendant de la liste civile. Le controle

general des finances est divise maintenant en deux
departements ministeriels : Contributions pubHques
d'une part et Interieur de Tautre. Le ministre de

Tinterieur correspond seul avec les autorites locales. II

a dans ses attributions les travaux pubUcs, la naviga-

tion, les hopitaux, Tassistance, I'agriculture, le

commerce, les fabriques et manufactures, Tinstruction

publique. Pour la premiere fois toute I'administration

provinciale est rattachee a un centre unique.

Le roi nomme les hauts fonctionnaires, les ambas-

sadeurs, les marechaux et amiraux, les deux tiers des

contre-amiraux, la moitie des Heutenants generaux,

marechaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels

de la gendarmerie, le tiers des colonels et lieutenants-

colonels, le sixieme des lieutenants de vaisseau, le

tout en se conformant aux lois sur I'avancement et

avec le contreseing de ses ministres. D continue
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k dinger la diplomatie, mais nous avons vu qu'il

ne peut plus declarer la guerre ou signer des traites

d'aucune sorte sans le consentement prealable de

TAssemblee nationale, dont le comite diplomatique

collabore etroitement avec le ministre des affaires

etrangeres.

En theorie, le roi reste le chef supreme de I'admi-

nistration civile du royaume, mais, en fait, cette

administration lui echappe, car les administrateurs et

les juges eux-memes sont elus par le nouveau

souverain qui est le peuple.

En theorie encore, le roi garde une part du pouvoir

legislatif, par son droit de veto suspensif. Mais ce veto

ne pouvait s'appHquer ni aux lois constitutionnelles,

ni aux lois fiscales, ni aux deliberations qui concer-

naient la responsabilite des ministres et I'Assemblee

avait encore la ressource de s'adresser directement au

peuple par des proclamations soustraites au veto.

C'est ainsi que la patrie sera proclamee en danger, le

11 juillet 1792, et cette proclamation, qui mobilisa

toutes les gardes nationales du royaume et mit en etat

d'activite permanente toutes les administrations, fut

le moyen detourne par lequel I'Assemblee legislative

brisa le veto que Louis XVI avait mis precedemment
a quelques-uns de ses decrets.

Pour mettre le roi dans Timpossibilite de recom-

mencer sa tentative du mois de juillet 1789, la

Constitution stipule qu'aucune troupe ne pourra

sojourner a une distance de moins de 30 milles du lieu

des seances de TAssemblee sans son autorisation.
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L'Assemblee a en outre la police de ses stances et le

droit de disposer pour sa surete des forces en gamison

dans sa residence. Le roi conserve une garde, mais qui'

ne pourra depasser 1200 hommes a pied et 600 a
cheval et qui pretera le serment civique.

Les attributions legislatives des anciens conseils /
supprimes sont passees a une assemblee unique, elue

par la nation. Cette assemblee, le corps legislatif, est

nommee pour deux ans seulement. Elle se reunit de

plein droit, sans convocation royale, le 1^' lundi du
mois de mai. Elle fixe elle-meme le lieu de ses seances,

la duree de ses sessions que le roi ne peut abreger. A
plus forte raison le roi ne peut-il la dissoudre. Les

deputes sont inviolables. Toute poursuite contre Tun
d'eux doit d'abord etre autorisee par TAssemblee qui

ne se prononce que sur le vu du dossier judiciaire et

qui designe le tribunal charge des poursuites. Quand
le Chatelet sollicitera la levee de rimmunite parlemen-

taire contre Mirabeau et le due d'Orleans, que le

tribunal voulait impliquer dans les poursuites

conimenc6es contre les auteurs des evenements du
6 octobre 1789, la Constituante repondra par un
refus.

Par son droit de regard sur la gestion des ininistres,"\

par ses prerogatives financieres, par son controle de la

diplomatic, par les immunites judiciaires de ses

membres, etc., le corps legislatif est le premier

pouvoir de I'Etat. Sous des apparences monarchistes,

la France etait devenue en fait une republique, mais

c'etait une republique bourgeoise.
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j
La Constitution supprima ies privileges fondes sur

J la naissance, mais elle respecta et consolida ceux qui

etaient fondes sur la richesse. Malgre Particle de la

Declaration des droits qui proclamait : « La loi est

Texpression de la volonte generale. Tous Ies citoyens

ont droit de concourir personnellement ou par leurs

representants a sa formation » , elle partagea Ies Fran-

qais en deux classes au regard du droit electoral, Ies

citoyens passifs et Ies citoyens actifs. Les premiers

etaient exclus du droit electoral, parce qu'ils etaient

exclus de la propriete. C'^tait, dit Sieys, qui a invente

cette nomenclature, « des machines de travail ». On
craignait qu'ils ne fussent des instruments dociles

entre les mains des aristocrates et on ne croyait pas au

reste qu'ils fussent capables, etant la plupart illettres,

de participer, si peu que ce fut, aux affaires publiques.

Les citoyens actifs, au contraire, etaient, d'apres

Sieys, « les vrais actionnaires de la grande entreprise

sociale » . lis payaient au minimum une contribution

y directe egale a la valeur locale de trois joumees de

travail. Seuls ils participaient activement a la vie

publique.

Les serviteurs a gages furent places comme les pro-

letaires dans la classe des citoyens passifs, parce qu'on

prejugeait qu'ils manquaient de liberte.

Les citoyens actifs furent au nombre de 4 298 360

en 1791, sur une population totale de 26 millions

d'ames. 3 millions de pauvres restaient en dehors de la

cite. C'etait un recul sur le mode Electoral qui avait

preside k Telection des deputes du Tiers aux Etats
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g^neraux, car, a ce moment aucune autre condition

n'avait ete exigee que Tinscription sur le role des

contributions. Robespierre, Duport, Gregoire protes-

terent en vain. Ds ne trouverent de Techo qu'au dehors

de TAssemblee, dans Tardente presse democratique

qui se publiait a Paris. C'est un fait significatif que,

des le 29 aout_1789, 400 ouvriers parisiens venaient

reclamer a la Commune « la qualite de citoyens et la

faculte de s'introduire dans les assemblees des divers

districts et I'honneur de faire partie de la garde

nationale » . La protestation proletarienne, encore

bien faible, ne cessera de s'accentuer avec les

evenements.

Dans le bloc des citoyens actifs, la Constitution

etablissait de nouvelles hierarchies. Les assemblees

primaires qui se reunissaient dans les campagnes au

chef-Heu de canton, — afin d'ecarter les moins aises

par les frais de deplacement, — ne pouvaient choisir

comme electeurs au second degre, a raison d'un sur

100 membres, que ceux des citoyens actifs qui

payaient une contribution egale a la valeur de 10

joumees de travail. Ces electeurs, qui se reunissaient

ensuite au chef-Heu du departement comme les

delegues senatoriaux de nos jours, formaient Tassem-

blee electoraLe qui choisissait les deputes, les juges, les

membres des assemblees de departement et de district,

Teveque, etc. Mais les deputes ne pouvaient etre pris

que parmi les electeurs qui payaient au moins une
contribution directe egale k la valeur d'un marc
d'argent (50 francs environ) et qui possederaient en
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outre une propriete fonciere. Dans Taristocratie des

electeurs on creait ainsi une aristocratie d'eligibles.

Les electeurs n'etaient pas tres nombreux, 300 a 800
par d^partement. Les eligibles k la deputation

, I'etaient encore moins. A Taristocratie de la naissance

( succedait I'aristocratie de la fortune.

Les citoyens actifs faisaient seuls partie de la garde

^nationale, c'est-a-dire qu'ils portaient les armes,

tandis que les citoyens passifs ^taient desarmes.

Contre le marc d'argent, c'est-a-dire contre le cens

d'eligibilite, Robespierre mena une ardente campagne

qui le popularisa. Marat denon^a I'aristocratie des

riches. Camille Desmoulins fit observer que

J.-J. Rousseau, Comeille, Mably ne pourraient pas

etre eligibles. Loustalot rappela que la Revolution

avait ^te faite « par quelques patriotes qui n'avaient

pas llionneur de sieger dans I'Assemblee nationale »

.

La campagne porta : 27 districts parisiensprotesterent

des le mois de fevrier 1790.

Mais I'Assemblee, sure de sa force, ne prit pas

garde a ces plaintes. Ce n'est qu'apres la fuite du roi k

Varennes, le 27 aout 1791, qu'elle se r^signa k

supprimer I'obligation du marc d'argent pour les

eligibles k la deputation, mais, par compensation, elle

aggrava les conditions censitaires que devraient

remplir les electeurs design^s par les citoyens actifs.

Desormais il faudrait etre proprietaire ou usufruitier

d'un bien evalu6 sur les roles de I'impot a un revenu

6gal a la valeur locale de 200 joumees de travail dans

les villes au-dessus de 6000 ames, de 150 dans les
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villes au-dessous de 6000 ames et dans les campagnes,

ou encore etre locataire d'une habitation de meme
valeur ou metayer ou fermier d'un domaine evalue a

la valeur de 400 joumees de travail. D est vrai que ce

decret vote in extremis resta lettre morte. Les

Elections a la Legislative etaient terminees et elles

s'etaient faites sous le regime du marc d'argent.

La Constitution fit disparaitre tout le chaos

enchevetre des anciennes divisions administratives

superposees au cours des ages : baiUiages, generalites,

gouvemements, etc. A la place elle mit une division

unique, le departement, subdivise en districts, en

cantons et en communes.

On dit parfois qu'en creant les departements, la

Constituante voulut abolir le souvenir des anciennes

provinces, briser a jamais I'esprit particulariste et

fixer en quelque sorte Tesprit^eja Federation. II se
i

peut, mais il faut observer que la delimitation des 1

departements respecta autant que possible les cadres

anciens. Ainsi la Franche-Comte fut divisee en 3

departements, la Normandie et la Bretagne chacune

en 5, etc. La verite, c'est qu'on s'inspira surtout des

necessites d'une bonne administration. L'idee primor-

diale flit de tracer une circonscription telle que tous

les habitants pussent se rendre au chef-lieu en une i

seule joumee. On voulut rapprocher les administres

et les administrateurs. n y eut 83 departements dont

les frontieres furent fixees apres un accord amiable

entre les representants des diverses provinces. On leur

donna des noms empruntes aux fleuves et aux
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montagnes.

Alors que les anciennes g6n6ralit6s 6taient adminis-

trees par un intendant nomme par le roi et tout

puissant, les nouveaux departements eurent k leur

tete unj;onseil de 36 membres elus au scrutin de liste

par Tassemblee electorale du d^partement et choisis

obligatoirement parmi les citoyens payant au moins
une contribution directe 6gale k 10 joumees de

travail. Ce conseil, qui etait un organe delib^rant, se

r^unissait une fois par an pendant un mois. Comme
les fonctions de ses membres 6taient gratuites, seuls

pouvaient accepter d'en faire partie les citoyens riches

ou aises. Le Conseil etait nomme pour 2 ans et renou-

velable par moitie tous les ans. D choisissait dans son

sein un directoire de 8 membres qui si^geaient en

permanence et ^taient appointes. Ce directoire ^tait

Tagent d*ex6cution du conseil. D repartissait entre les

districts les contributions directes, surveillait leur

rentree, payait les depenses, administrait Tassistance,

les prisons, les ^coles, Tagriculture, Tindustrie, les

ponts et chaussees, faisait executer les lois, etc., bref il

h^ritaildes anciens pouvoirs desintendants. Aupresde

chaque directoire un procureur general syndic, elu par

Tassemblee 61ectorale d^partementale pour 4 ans,6tait

charge de requerir Tapplication des lois. D si^geait au

directoire, mais sans voix deliberative. D avait le droit

de se faire communiquer toutes les pieces de toutes les

affaires et aucune deliberation ne pouvait etre prise,

sans qu*il fut admis k presenter ses observations. D
6tait, en un mot, Torgane de la loi et de Fint^ret public
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et il communiquait directement avec les ministres.

Le ddpartement ^tait done une petite r^publique -^

qui s*administrait librement. L'autorite centrale n'y

6tait representee par aucun agent direct. L'application

des lois etait remise k des magistrats qui, tous,

tenaient leurs pouvoirs de Telection. Le roi etait sans

doute muni du droit de suspendre les administrateurs

departementaux et d'annuler leurs arretes, mais ceux- v

ci avaient la ressource d'en appeler a TAssembl^e qui

prononqait en dernier ressort. On passait bnisquement

de la centralisation bureaucratique etouffante de

I'ancien regime ^ la decentralisation la plus large, ^ ^
une decentralisation americaine.

Les districts 6taient organises k Timage du d^par-

tement avec un conseil, un directoire et un procureur

syndic ^galement ^lus. lis seront specialement charges

de la vente des biens nationaux et de la repartition

des impots entre les communes.
Les c^antom^ ^taient Tunite ^lectorale ^lementaire ^

en meme temps que le siege des justices de paix.

Mais c'est surtout par Tintensit^ de la vie munici-

pale que la France revolutionnaire reflete Timage de

la libre Amerique.

Dans les villes, les anciennes municipalit^s oligar-

chiques, composees de maires et d'^chevins qui

achetaient leurs offices, avaient d^j^ disparu en fait

presque partout avant que la loi ne les remplaqat par

des corps 61us. Mais, alors que les administrations de

departement et de district sortaient d'un suffrage

censitaire ^ deux degres, les nouvelles municipalit^s
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proc^derent d^in suffrage direct. Le maire et les

« officiers municipaux » , ceux-ci en nombre variable

selon la population, furent elus pour deux ans par

tous les citoyens actifs, mais pris obligatoirement
' parmi les censitaires ^10 joumees de travail. Chaque
quartier formait une section de vote. II y avait autant

d'officiers municipaux que de sections, et ces officiers

qui 6taient charges d'administrer avec le maire ressem-

blaient beaucoup plus a nos adjoints actuels qu'a nos

conseillers municipaux. Le role de ceux-ci etait rempli

par les notables elus en nombre double des officiers

municipaux. On reunissait les notables pour toutes les

affaires importantes. Ds formaient alors avec les

officiers municipaux le conseil general de lacommune.
A cote du maire, un Procureur de la Commune,
pourvu de substituts dans les villes importantes, etait

charge de defendre les interets de la communaute. n
representait les contribuables et etait leur avocat

d'office. Enfin il faisait fonction d'accusateur public

devant le tribunal de simple police form6 par le

bureau municipal.

Les commuaes avaient des attributions trds

etendues. C'etait par leur intermediaire que le depar-

tement et les districts faisaient executer les lois^ que

rimpot etait reparti et recouvre. EUes avaient le droit

\ de requerir la garde nationale et la force armee. Elles

jouissaient d'une large autonomic sous Tinspection et

la surveillance des corps administratifs qui autorisaient

leurs deliberations financieres et apuraient leurs

comptes. Les maires et procureurs syndics pouvaient
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etre suspendus, mais Tassembl^e municipale ne]

pouvait etre dissoute.

Renouvelables tous les ans par moiti6, le dimanche

aprds la Saint-Martin, les communes etaient en perp6-

tuel contact avec la population, dont elles refletaient

fidelement les sentiments. Dans les villes au-dessus de

25 000 ames, les sections, analogues aux cantons des

campagnes, avaient des bureaux et des comites perma-

nents et pouvaient tenir des assemblies qui contro-

laient Taction de la municipalite centrale. Au debut,

on choisit les maires et les officiers municipaux dans

la bourgeoisie riche, mais ceux-ci subirent beaucoup

plus que les directoires de d^partement et de district

la pression continue des populations, si bien qu'en

1792, surtout apres la declaration de guerre, un
desaccord se fit jour entre les communes plus demo-
cratiques et les corps administratifs plus conservateurs.

Ce desaccord s'aggrava dans la suite quand, apres le*^!

10 aout, les nouvelles municipalites s'impregnerent
|

d'elements populaires. De la sortira Tinsurrection

girondine ou fed^raliste. Dans les campagnes et dans

les bourgs, ce fiirent les petits bourgeois et meme les

artisans qui prirent le pouvoir. D ne fut pas rare que le

cure se trouvat port^ k la mairie.

L'organisation judiciaire fut reform^e dans le

meme espfifqueTorganisation administrative. Toutes

les juridictions anciennes, justices de classe et justices

d'exception, furent an^anties et, a leur place, on
^tablit une hierarchic de justices nouvelles ^gales pour
tous et ^man^es de la souverainete populaire.
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A la base les juges de paix, 6his pour deux ans

parmi tous les ^ligibles k dix joum^es de travail et

assistes de 4 ou 6 prud'hommesassesseursqui forment

le bureau de la paix. Leur fonction est moins de

rendre des jugements que de concilier les plaideurs. lis

prononcent, en dernier ressort, sur les petites causes,

quand le litige ne depasse pas 50 livres, et en premiere

instance jusqu'i 100 livres. Justice rapide et peu cou-

teuse qui rendit de grands services et fut tres vite

populaire.

Les tribunaux.de district, composes de 5 juges ^lus

pour 6 ans, mais pris obligatoirement parmi les

professionnels comptant au moins 5 ans d'exercice,

jugent sans appelies causes inf^rieures k 1000 livres.

En matiere penale, la justice de simple police est

attribute aux municipalites, la justice correctionnelle

aux juges de paix, la justice criminelle k un tribunal

special qui siege au chef-lieu du departement et qui

est compose d'un president et de 3 juges, pris dans les

tribunaux de district. Un accusateur public, ^lu

comme les juges, requiert I'application de la loi. Les

accuses ont la ressource d'un double jury. Le jury ou

/wrejd.'accusation, compose de 8 membres presides par

un juge de district, decide, s'il y a lieu k poursuites.

Le jury de jugement, compost de 12_citoyens,

prononce sur le fait reproche k I'accus^, les juges

prononcent ensuite sur la peine. Une minority de 3

voix sur 12 suffit k I'acquittement. Les membres des

deux jurys sont tires au sort sur une liste de 200 noms
dress^e par le procureur g^n^ral syndic au departement
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panni les citoyens actifs ^ligibles, c'est-^-dire payant

une imposition directe 6gale ^10 joum^es de travail.

Ainsi le jury n'est compost que de citoyens riches ou

aises et la justice criminelle reste une justice de classe.

Robespierre et Duport auraient voulu introduire le

jury meme en matiere civile. Mais Thouret fit

repousser leur projet.

Les peines furent dor^navant proportionn^es aux

crimes et soustraites k rarbitraire des juges. « La loi,

avait dit la Declaration des droits, ne doit ^tablir que

des peines strictement et ^videmment n^cessaires. »

On supprima done la torture, le pilori, la marque,

I'amende honorable, on maintint cependant le carcan

pour les peines infamantes et la chaine, autrement dit

les fers. Robespierre ne parvint pas k faire supprimer

la peine de mort.

D n'y a pas de tribunaux d'appel. L'Assembl^e, qui

a du frapper quelques parlements rebelles, craint de

les ressusciter sous un autre nom. Les tribunaux de

district font Toffice de tribunaux d'appel les uns k

regard des autres, d'apres un systeme ing^nieux qui

permet aux parties de r^cuser trois tribunaux sur les

sept qui leur sont proposes. Le privilege des avocats

fut supprim^ sur la motion de Robespierre. Chaque

plaideur peut defendre lui-meme sa cause ou se

choisir un defenseur officieux. Mais les anciens procu-

reurs furent maintenus sous le nouveau nom d'avou^s.

Des tribunaux de commerce, formes de 5 juges

^lus parmi et par les patent^s, jugerent en dernier

ressortjusqu'^ lOOOlivres.
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Un tribunal de cassation, ^lu a raison d'un juge par

departement, peut annuler les jugements des autres

tribunaux, mais seulement pour vice de forme. D ne

peut interpreter la loi. L'Assemblee s'est reserve ce

pouvoir. Le contentieux administratif n'est attribue

k aucun tribunal special, mais il est tranche par les

directoires departementaux, sauf en matiere d'impots

oil les tribunaux de district interviennent. D n'y a pas

jde Conseil d'Etat, le conseil des ministres et, dans

certains cas, I'Assemblee elle-meme en tiennent lieu.

Enfin, une Haute^Cour, formee de juges du
tribunal de cassation et de hauts jures tires au sort sur

une liste de 166 membres, elus a raison de 2 par

departement, coimait des delits des ministres et des

. hauts fonctionnaires et des crimes contre la surete de

I

rEtat. Les accuses lui sont renvoyes par le corps legjs-

[latif qui choisit dans son sein 2 Grands Procurateurs

charges d'organiser les poursuites.

Ce qui frappe dans cette organisation judiciaire,

c'est qu'elle est iiidependante du roi et des ministres.

La Haute Cour est dans la main de I'Assemblee

comme une arme dirigee contre le pouvoir executif,

car I'Assemblee est seule en possession du droit

d'accusation. Le roi n'est represente dans les

tribunaux que par des commissaires nommes par lui

et inamovibles. Ces conmiissaires doivent etre

entendus dans les causes qui interessent les pupilles,

les mineurs. Ds doivent defendre les proprietes et les

droits de la nation et maintenir dans les tribunaux la

discipline et la regularite du service. Mais ils n'ont pas
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de pouvoir propre, ils ne peuvent que requerir ceux

qui ont le droit d'agir. On rend toujours la justice au

nom du roi, mais, en fait, elle est devenue la chose

i

de la nation.

Tous les juges sont elus obligatoirement parmi les

gradues en droit. Les ouvrages de Douarche et de

Seligman permettent de se rendre compte que les

choix des electeurs furent en general ties heureux.

Les plaintes frequentes des jacobins, au temps de la

Convention, contre leurs jugements « aristocrates

»

suffisent a attester leur independance. On dut les

epurer sous la Terreur.

Si les Constituants etablirent une Republique de
^

fait, mais une Republique bourgeoise, c'est qu'ils^

avaient trop de raisons de se defier de Louis XVI, i

dont le ralliement au nouveau regime ne leur semblait
\

pas ties sincere. Ds n'avaient pas oublie qu'il n'avait \

sanctionne les arretes du 4 aout que contraint par

I'emeute. lis soupqonnaient avec raison qu'il profi-

terait de Toccasion pour miner leur ceuvre. D'ou

les precautions qu'ils prirent pour lui enlever toute

autorite reelle.

S'ils confierent le pouvoir politique, administratif

et judiciaire a la bourgeoisie, ce n'est pas seulement
^

par interet de classe, mais ils pensaient que le peuple, \

ericore illettre dans sa masse, n'aurait pas ete capable

de prendre le gouvemail. Son education etait a faire.

Les institutions nouvelles etaient liberales. Partout

le pouvoir appartient a des corps elus. Mais si ces

corps flechissent, s'ils tombent aux mains des adver-
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saires secrets ou avou^s de I'ordre nouveau, tout est

compromis. Les lois ne s'ex^cuteront plus ou s'ex6cu-

teront mal. Les impots ne rentreront plus, le recru-

tement des soldats deviendra impossible, ce sera

Tanarchie. C*est une loi de la democratie qu'elle ne

peut fonctionner normalement que si elle est

librement acceptee.

Aux Etats-Unis les memes institutions donnerent

d'excellents resultats parce qu'elles etaient pratiquees

dans un esprit de liberte par des populations depuis

longtemps dejk rompues au self government. La

France etait un vieux pays monarchique, habitue

depuis des siecles a tout attendre de Tautorite et jete

tout d'une piece dans un moule nouveau. En
Am6rique, la democratie n'etait pas discutee. Le

peuple la-bas meritait qu'on lui fit confiance et qu'on

lui remit en mains le soin de ses destinees. En France

une bonne partie de la population ne comprenait rien

aux institutions nouvelles ou ne voulait rien y
comprendre. Elle ne se servit des libert^s qui lui

etaient accordees que pour leur faire echec. Elle

redemanda des chaines. Ainsi, la decentralisation

i inauguree par la Constituante, loin de consolider

fiPordre nouveau, Tebranla et faillit le renverser. La

bourgeoisie r^volutionnaire avait cru se mettre a Tabri

derriere la souverainet^ populaire, organisee a son

profit, contre un retour offensif de la f^odalite, et

la souverainete populaire mena^a de faciliter ce

retour en affaiblissant partout Tautorite de la loi.

Pour defendre Tceuvre r^volutiormaire ebranl^e par
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la guerre civile et la guerre 6trangere, les jacobins,

deux ans plus tard, devront revenir a la centralisation

monarchique. Mais, sur le moment, personne n'avait

prevu cette necessite. Seul Marat, qui etait une tete

politique, avait compris, des le premier jour, qu'il

faudrait organiser le pouvoir revolutionnaire sous la

forme d'une dictature, afm d'opposer au despotisme

des rois le despotisme de la liberte.





CHAPITREVIII

LA QUESTIONFINANCIERE

L'explosion de la Revolution, loin de consolider le

credit de TEtat, consomma sa mine. Les anciens

impots furent supprimes. Ceux qui furent etablis en

remplacement, la contribution fonciere qui frappait la

terre, la contribution mobiliere qui frappait le revenu v'

atteste par le loyer, la patente qui frappait les bene-

fices du commerce et de Tindustrie, rentrerent diffi-

cilement pour des raisons multiples. D fallait confec-

tionner les roles, dresser un nouveau personnel. Les

municipalites chargees de la perception n'etaient pas

preparees a leur tache. Puis les contribuables, surtout

les aristocrates, n'etaient pas presses de s'acquitter.

L'Assemblee n'avait rien voulu demander aux impots

de consommation. Elle les estimait iniques puisqu'ils

frappent egalement des fortunes inegales. Or, des

depenses supplementaires s'ajoutaient aux anciennes.

D fallut, en raison de la disette, acheter beaucoup de

ble a Tetranger. Les reformes qui s'accomplissaient

approfondissaient le gouffre financier. A I'ancienne
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dette qui se montait k environ 3 milliards 1 19 millions,

dont la moitie en creances exigibles, s'ajouta plus

d'un milliard provenant de la liquidation de I'ancien

regime : 149 millions pour le rachat de la dette du

clerge, 450 millions pour le rachat des offices de

justice supprimes, 150 millions pour le rachat des

charges de finances, 203 millions pour le rembour-

sement des cautionnements, 100 millions pour le

rachat des dimes infeodees, etc. Le capital global de

la dette ancienne et nouvelle atteignit ainsi 4 miUiards

262 millions exigeant un interet annuel de 262

millions environ. En outre les frais du culte tombes a

la charge de Tfitat depuis I'abolition de la dime se

montaient a 70 millions et les pensions a servir aux

religieux a 50 millions, tandis que les depenses des

divers departements ministeriels etaient evaluees a

240 milHons seulement.

Aussi longtemps que la Cour restait menagante, la

ftactique de TAssemblee avait ete de refuser tout impot

nouveau. Ce sont les difficultes fmancieres autant que

I

les insurrections qui ont force Louis XVI a capituler.

Mais, en meme temps qu'elle coupait tout credit au

roi, TAssemblee rassurait les rentiers en proscrivant

solennellement toute banqueroute.

Pour faire face aux depenses courantes Necker

dut recourir aux expedients. II implora de nouvelles

avances de la Caisse d'Escompte deja surmenee. D

prolongea le cours force de ses billets. II lan^a, en

aout 1789, deux emprunts a 4 1/2 et a 5 pour 100,

mais les emprunts ne furent pas couverts. II fit voter
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une contribution patriotique qui rentra mal et ne

produisit que des ressources insuffisantes. Le roi

envoya sa vaisselle a la Monnaie et les particuliers

furent invites a en faire autant. Les femmes patriotes

offrirent leurs bijoux, les hommes leurs boucles

d'argent. Petits moyens ! Le moment etait venu ou

on ne pourrait plus rien tirer de la Caisse d'Escompte.

Lavoisier, au nom des administrateurs, vint presenter

a I'Assemblee le bilan de I'etablissement le 21 novem--

brel789.

La Caisse avait 1 14 millions de billets en circulation.

Ces billets etaient gages sur un portefeuille et une en-

caisse metallique qui, reunis, s'elevaient a 86 790 000

livres. Le decouvert etait de 27 510 000 livres. Mais la

Caisse pouvait faire etat de son cautionnement de

70 millions depose au Tresor et des avances qu'elle lui

avait consenties et qui s'elevaient a 85 millions. Sur

les 1 14 millions de billets en circulation, 89 avaient

ete mis a la disposition du Tresor et 25 seulement

reserves aux besoins du commerce. A partir du mois

de juillet 1789, Tencaisse metallique etait descendue

au-dessous du quart statu taire.

La simple lecture de ce bilan montrait que la

solvabilite de la Caisse dependait de celle de I'Etat,

puisque son decouvert n'etait gage que sur la dette

du Tresor. L'£tat se servait de la Caisse pour ecouler

un papier qu'il n 'avait pas pu placer lui-meme dans le i-

public. Necker fut oblige de convenir que « Tedifice I

de la Caisse etait ebranle et pret a tomber » (14

novembre 1789). D se rendit compte qu'elle ne
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pourrait plus foumir de nouvelles sommes au Tresor

sans une augmentation de son capital. Pour lui faci-

liter cette operation, il proposa de la transformer en

Banque nationale. L'emission de ses billets serait

portee a 240 millions et les billets nouveaux por-

teraient Tinscription Garantie nationale.

La Constituante repoussa son projet pour des

raisons financieres et pour des raisons politiques. Elle

crut que la Caisse ne parviendrait pas a placer 50

millions d'actions nouvelles. Telleyrand dit que les

billets emis n'etant deja plus gages que sur la dette

de r£tat, les nouveaux, qui n'auraient pas d'autre

gage, n'auraient pas plus de chances de se maintenir

que s'ils etaient directement emis par I'Etat. Or, la

Caisse percevait pour ses avances au Tresor un haut

interet. D valait mieux economiser cet interet au

moyen d'une emission directe, puisqu'il n'y avait plus

moyen d'eviter le papier-monnaie. Puis la banque

nationale effrayait. Mirabeau fit valoir qu'elle serait

un instrument redoutable au service du pouvoir

executif. La direction des finances echapperait a

I'Assemblee. « Que faut-il done faire, dansunmoment
ou nous n'avons point de credit, ou nous ne voulons

ni ne pouvons continuer d'engager nos revenus et

ou nous voulons au contraire les liberer ? D faut faire,

dit Lecoulteux de Canteleu, le 17 decembre 1789,

ce que font les proprietaires qui ont de la probite et

qui se trouvent dans un cas semblable ; il faut aliener

les heritages. »

Les heritages, c'etaient les biens d'Eglise que
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TAssemblee venait de mettre, le 2 novembre, « a la

disposition de la Nation » . La solution etait dans

Fair depuis longtemps. Calonne I'avait conseillee.

De nombreux cahiers la preconisaient. Deja, sous

Louis XV, la commission des reguliers avait supprime

9 ordres religieux et employe leurs biens a des objets

d'utilite generale. Ce fut un eveque, Talleyrand, qui fit

la proposition formelle d'employer les biens d'figlise

au paiement de la dette (10 octobre 1789). Ces biens,

disait-il, n'avaient pas ete donnes au clerge mais a

rEglise, c'est-a-dire a I'ensemble des fideles, autrement

dit a la Nation. Les biens avaient ete affectes par les

donateurs a des fondations charitables ou d'utilite

generale. En reprenant les biens, I'assemblee des

fideles, la Nation, prendrait a sa charge I'acquittement

des fondations, I'instruction, I'assistance, les frais du
culte. Treilhard et Thouret ajoutaient que le clerge ne

pouvait posseder qu'en vertu de Tautorisation de I'Etat.

L'Etat avait le droit de retirer son autorisation. D
avait detruit les corps. L'ordre du clerge n'existait v
plus. Ses biens retoumaient k la communaute.

En vain Camus, Tabbe Maury, Tarcheveque Bois-

gelin repliquent que les biens n'avaient pas ete donnes

au clerge en tant que corps, mais a des etablissements

ecclesiastiques determines, qu'on ne pouvait spolier

sans injustice. En vain Maury, essayant d'une diversion,

montre que les biens de I'Eglise etaient convoites par

une bande de juifs et d'agioteurs, en vain Boisgelin

offre au nom de ses collegues les eveques, d'avancer a

rfitat sur la valeur des biens de Tfi^se une somme
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de 400 millions, la Constituante avait son si^ge fait.

La question, avait dit Talleyrand, ^tait deja prejugee

par la suppression des dimes. Sans se prononcer expli-

citement sur le droit de propriete du clerge,rAssem-

blee decide, par 508 voix contre 346, d'affecter ses

domaines immenses, evalues k 3 milliards, k gager les

IdettesdeTEtat.

Ce grand pas franchi, tout devenait facile. L'Assem-

blee decida, le 19 decembre, 1789, de creer une

administration financiere jjui serait sous sa dependance

exclusive et elle donna k cette administration le nom
de Caisse de rExtraordinaire. La nouvelle Caisse

recevrait le produit des impots exceptionnels tels

que la contribution patriotique, mais elle serait

alimentee avant tout par le produit escompte de la

vente des biens d'Eglise. Pour commence! on en

mettrait en vente pour 400 millions qui seraient

representes par des assignats d'egale somme, avec

lesquels on rembourserait d'abord la Caisse d'Escompte

de ses 170 millions d*avances. Cette premiere creation

d'assignats n'etait done qu*un expedient de tresorerie.

L'assignat n'etait encore qu*un bon du Tresor. Le

billet de la Caisse d'Escompte restait le papier-monnaie.

Assignat, le mot est significatif. C'est une assigna-

tion, une lettre de change tiree sur la Caisse de

rExtraordinaire, une obligation hypothequ^e sur des

revenus determines.

Un titre, un billet d'achat privil^gi^ sur les terres

domaniales, ce n'est pas encore une monnaie.

L'assignat cree le 19 decembre 1789 porte int^ret k
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5 pour 100 car il represente une creance sur TEtat,

qui elle-meme portait interet, la creance de la Caisse

d'Escompte. C'est un bon du Tresor qui est rembour-

sable en terres au lieu de Tetre en especes. Au fur et k

mesure de leur rentree, par Toperation des ventes des

biens d'Eglise, les assignats seront annules et brules de

maniere k eteindre la dette de I'Etat.

Si Toperation avait reussi, si la Caisse d'Escompte

avait pu augmenter son capital, negocier et placer les

170 millions d'assignats qui lui avaient ete remis, il

est k presumer que TAssemblee n'aurait pas recouru

au papier-monnaie pour lequel elle avait une defiance

qu'expliquent les souvenirs du systeme de Law et

Texemple plus recent de la Revolution americaine.

Satisfaite d'avoir soutenu le cours du billet et pai6

aux depenses urgentes, delivree des entraves de Treso-

rerie, elle aurait fait sans doute une politique financiere

differente.

Mais la Caisse d'Escompte ne parvint pas k trouver

preneurs pour ses assignats. Les capitalistes hesiterent

k les accepter parce qu'^ cette epoque, dans les

premiers mois de 1790, le clerge depossede en theorie

detenait toujours en fait Tadministration de ses biens

qui etaient d'ailleurs greves de dettes particulieres,

sans compter que la question du traitement des

ecclesiastiques et des depenses jusque-1^ acquittees

par leurs etablissements n'etait pas encore tranchee.

Le public n'eut pas confiance dans des obligations quii

n'etaient que des promesses d'achat problematiquesi

sur des biens dont Tacquisition n'etait pas purgee de
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toute hypotheque et pouvait donner lieu k des diffi-

cultes inextricables. « Les assignats, dit Bailly, le

10 mars 1790, n'ont pas obtenu la faveur qu'on

desirait et le cours dont on avait besoin parce que la

confiance ne peut reposer que sur une base etablie

et visible: » Les actions de la Caisse d'Escompte

baisserent et ses billets subirent une depreciation qui

depassa 6 pour cent. Le louis faisait dej^ 30 sous de

prime.

L'Assemblee comprit que pour donner confiance

aux assignats il fallait enlever au clerge Tadministration

de ses biens qu'il detenait encore et affranchir ces

biens de toute hypotheque, de toute revendication

quelconque, en mettant au compte de I'fitat la dette

du clerge et toutes les depenses du culte (decrets des

117 mars et 17 avril 1790). Cela fait, elle s'imagina

avoir suffisamment consolide Tassignat et facilite son

placement pour se dispenser d'avoir recours desonnais

au billet. Jusque-la I'assignat n'avait ete que la couver-

ture du billet. Le billet etait deprecie parce que la

couverture etait aleatoire. Mais I'assignat est main-

tenant delivre de toute suspicion, de tout embarras,

puisque les biens du clerge sont devenus liquides. On
est sur que Tancien possesseur n'inquietera pas le

nouvel acquereur. On est sur que le bon du Tresor

payable en terres ne sera pas proteste a Techeance.

L'assignat consoUde et libere peut avantageusement

remplacer le billet. La Caisse de rExtraordinaire

placera elle-meme dans le public les assignats que la

Caisse d'Escompte avait ete incapable d'ecouler. Les
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assignats de premiere creation qui n'ont pas trouv^

preneurs seront annules et une nouvelle emission

sera faite k des conditions differentes. Par surcroit

de precaution on decide, le 17 mars 1790, sur la

proposition de Bailly, que les biens k vendre le

seront par I'intermediaire desmunicipalites. « Combien

de personnes, dit Thouret, traiteront avec plus de

securite lorsque les biens ecclesiastiques leur par-

viendront par cet intemiediaire, apres une mutation

qui aura purge leur premiere nature ! »

Certains auraient voulu que les assignats k recreer

fussent des assignats litres qu'il serait pemiis k

chacun d'accepter ou de refuser, bref qu'ils gardassent

le caractere de bons du Tresor. Mais I'Assemblee se

rendit k Topinion des partisans du cours force : « II

serait injuste, dit Martineau, le 10 avril, d'obliger les

creanciers de I'Etat a les recevoir sans qu'ils puissent

obliger leurs propres creanciers a les accepter. » Le

decret du 17 avril stipula que les assignats « auraient

cours de moimaie entre toutes les personnes dans

toute I'etendue du royaume et seraient re^us comme
especes sonnantes dans toutes les caisses publiques et

particulieres » . D flit cependant permis aux particuliers

de les exclure de leurs transactions futures. Ce n'etait

done pas un veritable cours force qui etait edicte.

L'Assemblee n'avait pas pris garde qu'une concurrence

allait s'exercer fatalement entre la monnaie de papier

et la monnaie d'especes et que la premiere succom-

berait forcement dans la lutte. La mauvaise monnaie

chasse la bonne ! Elle n'osa pas retirer Tor de la
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circulation. Elle n'en cut pas la pens^e. Les assignats

n'existent au debut que sous forme de grosses coupures

de 1000 livres. L'or et Targent etaient necessaires

pour faire le complement des comptes et pour les

petits achats. Loin d'interdire le commerce des

especes contre I'assignat, TAssemblee I'encouragea.

Elle avait besoin d'ecus et de petite monnaie pour

la solde des troupes. Le Tr^sor acheta lui-meme des

especes contre des assignats et consentit k perdre k

Techange. La perte subie alia sans cesse s'aggravant.

Ainsi le commerce de Targent monnaye contre le

papier-monnaie devint une chose legale. Le decret

du 17 mai 1791 consacra et encouragea ce commerce.

Le louis et I'assignat furent cotes a la Bourse. L'argent

fut considere comme une marchandise au cours

variable. Ainsi le discredit du papier sur les especes

-' fut legalise par I'Assemblee elle-meme. D y avait 1^

dans son systeme financier une fissure qui devait

aller s'elargissant.

Les premiers assignats, cr^esle 19 decembre 1789,

produisaient un interet de 5 pour 100. Ceux qui

furent emis en remplacement, le 17 avril 1790, ne

jouirent plus que d'un interet de 3 pour lOO.L'interet

se comptait par jour. L'assignat de 1000 livres

rapportait par jour 1 sou 8 deniers, celui de 300 livres,

6 deniers. Le dernier porteur touchait au bout de

Tannee le montant de Tinteret total k une caisse

publique. Les porteurs intermediaires recevaient la

fraction qui leur etait due des mains de leurs debiteurs

qui etaient toujours tenus de faire Tappoint (obli-
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gation d^sudte que I'Etat applique toujours h tous

ses encaissements).

En abaissant le taux de Tint^ret, la Constituante

avait voulu detourner les capitalistes de garder leurs

assignats en portefeuille au lieu de les echanger centre

des terres. Le depute Prugnon avait demand^ la

suppression de tout interet puisque Tassignat devenait

une monnaie. Les ecus ne portaient pas interet. « Ou
Tassignat est bon, dit-il, ou il ne Test pas. S'il est bon,

comme je n*en doute point, il n'a pas besoin d*interet,

s'il est mauvais, Tinteret ne le rendra pas bon, il

prouvera qu'il est mauvais et qu'on s'en defie meme
en le creant. » L'Assemblee n'osa pas du premier coup
aller jusqu'au bout de cette logique.

La creation des assignats, qui n'avait ^t^ dans le

principe qu'une simple operation de tresorerie, allait

donner a TAssemblee la tentation d'agrandir son

dessein. La Caisse de I'Extraordinaire rendait main-

tenant les memes services qu'auparavant la Caisse

d'Escompte. Les assignats rempla^aient les billets.

L*Assemblee battait monnaie. Avec la premiere

Amission elle avait reussi a eteindre des dettes criardes,

pourquoi Tidee ne lui serait-elle pas venue de se

servir du meme moyen pour eteindre la dette toute

entiere, pour liquider d'un coup Tarriere de Tancien

regime ?

Le marquis de Montesquiou-Fezensac, au nom
du Comity des finances, proposa k TAssemblee, le

27 aout 1790, le choix entre deux systemes : ou bien

cr^er des quittances de finances, portant interet k
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5 %, qui seraient regues en paiement des domaines

nationaux et avec lesquelles on rembourserait les

offices supprimes et les dettes exigibles; ou bien

recourir a de nouvelles emissions d'assignats au

moyen desquelles on amortirait la dette par la vente

rapide des biens du clerge.

Apres une longue et ardente discussion qui dura

plus d'un mois, la Constituante choisit le second parti.

Elle decreta,le 29 septembre 1790, le remboursement

« en assignats-monnaie sans interets » de la dette non
constituee de I'Etat et de celle du clerge et elle porta

en meme temps a 1200 millions la limite d'emission

des assignats jusque-la fixee a 400.

Les constituants ne se determinerent qu'a bon
escient et apres mure reflexion. « C*est ici, leur avait

dit Montesquiou, la plus grande question publique qui

puisse etre soumise a des hommes d'Etat. »

lis repousserent les quittances de finances pour des

raisons tres fortes. Ces quittances, qui ne seraient

revues qu'en paiement des biens nationaux, avaient

I'inconvenient de ne pas ameliorer la situation finan-

ciere jusqu'a ce que la vente des biens eut ete operee.

Portant interet, elles ne diminuaient pas les depenses.

« La dette ne cesserait pas d'exister » (Beaumetz).

« Les quittances permettraient aux capitalistes

d'agioter sur les domaines k vendre et de dieter la loi

aux campagnes » (Mirabeau). Leurs detenteurs, en

effet, seraient maitres des encheres, puisqu'on ne

pourrait acheter qu'au moyen de leur papier. Les

rentiers habitaient les villes, ils ne s'interessaient pas h
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la terre. lis ne seraient pas presses de se defaire des

quittances qu'on leurremettrait,puisqu'ellesportaient

interet. Des lors il y avait lieu de se demander si les

ventes seraient facilitees ou au contraire retardees, et

c'etait la grosse affaire. Tout le monde etait convenu

dans le comite que « le salut de I'Etat dependait de

la vente des biens nationaux et que cette vente ne

serait rapide qu'autant qu'il serait mis entre les mains

des citoyens des valeurs propres a cette acquisiton »

(Montesquieu).

Les assignats parurent preferables parce qu'ils

circuleraient partout et ne s'immobiliseraient pas dans

les portefeuilles, ne portant pas interet; parce qu'ils

realisaient une economic sensible que Montesquiou

evaluait ^120 millions par an, autant que le peuple

n'aurait pas a payer en impots; surtout parce que sans

eux les biens nationaux ne se vendraient pas : « Depuis

plus de 20 ans, 10 000 terres sont a vendre, personne

ne les achete; rembourser pour vendre est done le

seul moyen de decider, de hater les ventes » (Mon-

tesquiou).

Les adversaires des assignats firent valoir que le

remboursement de la dette par un papier-monnaie

equivaudrait a une banqueroute partielle. C'est une

illusion de croire, disait Dupont de Nemours, qu'on

pent payer la dette avec des assignats. Ce sont des

anticipations sur les domaines. Le paiement ne sera

veritable que le jour ou le domaine represente par

Tassignat sera vendu, et d'ici \k Tassignat aura subi

une depreciation fatale, car le papier-monnaie perdra
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surement au change centre le numeraire. Talleyrand

montrait que la banqueroute se ferait sentir jusque

dans les transactions privies. « Tous les creanciers

que Ton rembourse en billets perdent la difference

(entre le cours des billets et le cours du numeraire),

tous les debiteurs k qui Ton avait prete en argent la

gagnent; par consequent renversement dans les pro-

priet^s, infidelite universelle dans les paiements et

infidelite d'autant plus odieuse qu'elle se trouve

legale. » Lavoisier et Condorcet demontrerent qu'en

jetant dans la circulation une masse nouvelle de

signes mon^taires, les marchandises augmenteraient

de prix sur-le-champ : « Si vous doublez les signes

representatifs d'echange, si les objets k echanger

restent toujours dans la meme proportion, il est

Evident qu'il faut le double du signe representatif

pour avoir la meme quantite de denree » (Peres).

Le haut prix des denrees diminuera la consom-

mation, et par consequent, la production. Les manu-

factures fran^aises succomberont a la concurrence

des manufactures etrangeres, d'autant plus que le

change toumera k notre desavantage. D nous faudra

payer nos achats k Tetranger avec des metaux precieux.

Notre encaisse metallique disparaitra. D s'ensuivra

une affreuse crise economique et sociale.

Sans nier absolument ces dangers eventuels, les

defenseurs de Tassignat repliquaient qu'il n'y avait pas

d'autre solution possible que la leur. Le numeraire

ayant d^j^ disparu, il fallait lui substituer le papier-

monnaie pour parvenir k vendre les biens du clerge.
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« Le papier, dit-on, chasse I'argent. Fort bien. Donnez-

nous done de Targent, nous ne vous demanderons

point de papier » (Mirabeau). Qu'on ne nous parle

pas du systeme de Law. « Le Mississipi sera-t-il

oppose k I'abbaye de Citeaux, a Tabbaye de Cluny ! »

(Montesquiou). Puis, en mettant les choses au pire, si

les assignats sont discredites, leurs possesseurs n'en

auront que plus d'empressement a les convertir en

terres. Or, c'est 1^ le point capital. L'assignat est

necessaire k la vente des biens nationaux. « D faut

deposseder les usufruitiers, il faut detniire un chi-

merique espoir » (Beaumetz). Autrement dit, la ^
question n'etait pas seulement d'ordre financier.

Elle etait politique au premier chef. « Parlons-nous

de la Constitution, remission des assignats ne peut

etre mise en question, c'est Tunique et infaillible

moyen d'etablir la Constitution. Parlons-nous de

finance, il ne faut pas raisonner comme dans une

situation ordinaire; nous ne pouvons faire face

a nos engagements, nous pouvons supporter des

pertes legeres, mais nous ne pouvons pas souffrir

que la Constitution ne soit pas assise sur des bases

stables et solides » (Chapelier). «D s'agit, disaitj

Montesquiou, avec plus de precision encore, d'affermir'

la Constitution, d'oter toute esperance a ses ennemis,

de les enchainer au nouvel ordre par leur propre

interet.

»

L'assignat etait done une arme politique en meme
temps qu'un instrument financier. Arme politique, il

fit ses preuves, puisqu'il accelera la vente des biens du
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clerg^ et la rendit irrevocable, puisqu'il permit k la

Revolution de vaincre ses ennemis interieurs et ext6-

rieurs. Instrument financier, il n'echappa pas aux

perils que ses adversaires avaient prevus. Mais ces

perils memes, c'est la politique qui les fit naitre

pour la plupart et qui les developpa, les aggrava, les

rendit irremediables.

Les grosses coupures d'assignats perdirent au change

contre les especes des leur apparition. On nelesechan-

geait contre les ecus qu'en payant une prime de 6 a

7% au debut, puis de 10, 15, 20%. Les coupures

de 50 livres, au printemps de 1791, firent prime a

leur tour contre les grosses coupures, et enfin, quand

furent crees les assignats de 5 livres, les corsets,

qu'on commen^a a distribuer en juillet 1791, ils

gagnerent a leur tour sur les assignats de 50 livres.

L'Assemblee avait hesite longtemps a creer des petites

coupures pour des raisons tres serieuses. Les ouVriers

etaient pay6s en ecus et en billons. C'etaient leurs

employeurs qui jusque-la subissaient la perte du

change de Tassignat contre des especes. Si on creait

des coupures de 5 Uvres, il etait a craindre que les

ecus disparaissent et que les ouvriers payes desormais

en papier, ne supportent la perte qui jusque-la

incombait a leurs patrons. Car, deja, il y avait pour

chaque objet, pour chaque denree deux prix, le

prix en especes et le prix en assignats. Payer les

ouvriers en papier revenait a diminuer leurs salaires.

C'est bien, en effet, ce qui se produisit. En vain

essaya-t-on de parer k la crise en frappant une enorme
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quantity de billons avec la fonte des cloches des^glises

supprimees. Les pieces d'argent disparurent parce

qu'on avait interet k les fondre. Le manque de petite

monnaie fut, au debut, un serieux embarras pour les

industriels, les commer^ants et les ouvriers. Dans
beaucoup de villes on remplaqa le paiement en especes

j

par le paiement en nature. On distribua en guise de

salaires du ble ou des etoffes. A Besan9on, en mars

et avril 1792, la rarete de la petite monnaie et le

discredit du papier entraina des troubles. Les ouvriers 4/
employes aux fortifications se mirent en greve en

exigeant leur paiement en argent-monnaie. lis mena-

cerent les boulangers de pillerleurs boutiques. D en fut

de meme dans beaucoup d'endroits. Le peuple

n'admettait pas la difference de prix entre les especes

et Tassignat. II s'irritait contre les marchands et les

malmenait.

De gros commer^ants parisiens, les Monneron,

frapperent des sous a leur marque. Leur exemple fut

suivi par d'autres. On appela ce billon emis par les

particuliers des medailles de confiance. Des banques

k leur tour, a Bordeaux d'abord, semble-t-il, eurent

I'idee de mettre en circulation des petites coupures

a leur nom, des billets de confiance, qu'elles echan-

geaient contre les assignats. Des le debut de 1791

ces emissions de billets de confiance se multipliaient.

D y eut des administrations departementales, des

municipalites, des sections parisiennes qui y recou-

rurent. A Paris 63 especes de billets de ce genre t

circulerent simultanement.
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Les banques ^mettrices gagnaient k cette ope-

ration de deux fa^ons. D'abord elles faisaient payer

parfois un courtage, une prime pour Techange des

assignats contre leurs billets. Ensuite, au lieu d'immo-

biliser les assignats qu'elles recevaient par Techange,

elles profitaient de Tabsence de controle pour les

faire servir k des speculations commerciales ou

financieres. Elles sp^culaient sur le sucre, le caf6, le

rhum, le coton, la laine, le ble. Le danger etait qu'en

cas de non-reussite, le billet de confiance, perdant sa

couverture, ne pouvait plus etre rembourse. La

speculation avait fait evanouir le gage. Les achats en

grand de denrees operes par les banques d'emission

qui voulaient placer leurs assignats rench^rirent les

prix et firent baisser le signe de leur valeur. Quand
certaines banques d'emission, comme la Caisse de

secours de Paris, eurent suspendu le remboursement

de leurs billets, ce krach qui s'eleva k plusieurs

millions et d'autres analogues repandirent la panique

dans le public. Le discredit des billets de confiance,

qu'il fallut retirer de la circulation, rejaillit sur les

assignats. N'oublions pas enfin que des faussaires

adroits jetaient sur le marche de grandes quantites

d'assignats faux et que Calonne, k I'armee des emigres,

en dirigeait une fabrique speciale.

D'autres causes encore contribuerent k la baisse

de I'assignat et, par une consequence fatale, au

renchenssement de la vie. Les assignats devaient etre

briiles des qu'ils rentraient dans les caisses du Tresor,

soit en paiement des domaines nationaux, soit en
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paiement des contributions. D aurait 6t6 d'une

prudence ^lementaire de hater ces rentrees, afin de

diminuer rapidement la masse du papier en circu-

lation. Or la Constituante commit la faute de donner

aux acquereurs de tres longs delais pour s'acquitter.

Ds purent se liberer en 12 annuites.

Une autre faute consista a recevoir en paiement

des biens nationaux en concurrence avec les assignats

les quittances de remboursement des offices supprimes,

les titres de propriete des dimes infeodees, en general

tous les papiers au moyen desquels TEtat soldait ses ,

dettes (decrets des 30 octobre et 7 novembre 1790). i

C'etait creer a Tassignat une nouvelle concurrence et

c'etait aussi risquer d'augmenter la circulation finan-

ciere.

Enfin TAssemblee voulut faire marcher de pair la

vente des biens nationaux avec le remboursement de

la dette. Elle fut ainsi amenee a augmenter sans cesse

la masse des assignats et a aggraver d'autant leur

depreciation. A remission primitive de 1200 millions

decretee le 25 septembre 1790 s'ajouterent succes-

sivement une emission de 600 millions le 18 mai 1791,

une de 300 millions le 17 decembre 1791, une de

300 miUions le 30 avril 1792, soit 2500 millions, en

un an et demi. Sans doute une partie de ces assignats

etait rentree dans le Tresor et avait ete brulee (370

millions au 12 mars 1792). D n'en restait pas moins

que la quantite des assignats en circulation avait*^'

grossi avec une regularite inquietante (980 millions

le 17 mai 1791; 1700 millions le 30 avril 1792). Et
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tout cela avant que la guerre ait 6te commencee.

Des le 30 Janvier 1792, si on en croit la corres-

pondance de Tintemonce du pape, les assignats

perdaient a Paris 44 pour 100. Le louis d'or valait

36 livres en assignats. Si le temoignage de Taristocrate

Salamon est suspect, celui des tableaux officiels sur

la depreciation du papier-monnaie ne saurait I'etre.

lis nous apprennent qu'^ la meme date, plus de deux

mois avant la declaration de guerre, 100 livres assignats

ne valaient a Paris que 63 livres 5 sous. Dansle Doubs,

^ la fin de ce meme mois de Janvier 1792, la perte

etait de 21 pour 100, de 28 pour 100 dans la Meurthe,

de 33 pour 100 dans la Gironde et dans les Bouches-

du-Rhone, de 29 pour 100 dans le Nord, etc. On
voit par la que si le prix des denrees s'etait releve

partout dans la proportion de la baisse du papier-

monnaie, le rencherissement aurait du etre du tiers

ou du quart.

Si les assignats perdaient en France, au printemps

de 1792, de 25 a 35 pour 100 en moyenne, ils

perdaient de 50 a 60 pour 100 i Geneve, Hambourg,
Amsterdam, Londres. D'ordinaire quand le change est

au detriment d'un pays, c'est que ce pays produit peu

et vend peu, mais achete beaucoup. Pour acquitter

ses achats, il est oblige de se procurer des valeurs

etrangeres qu'il paye d'autant plus cher qu'il en a plus

besoin. La France de 1792 vendait beaucoup a

I'etranger, elle ne lui achetait guere en grande quantite

que du ble. Ce n'etait pas la difference entre les

.V achats et les ventes qui pouvait expliquer la baisse
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des changes. Cette baisse avait d'autres causes. L'ancien

regime finissant avait contracte, surtout pendant la

guerre d'Amerique, de gros emprunts en Hollande,

en Suisse et en Allemagne. Quand on remboursa ces

emprunts, au debut de la Revolution, on dut exporter

de grandes quantites de numeraire, d'assignats et

d'autres valeurs. Ces brusques remboursements firent

affluer sur les marches etrangers les papiers franqais

qui en furent deprecies. Les achats de numeraire

operes par le ministre de la guerre pour la solde des

troupes agirent dans le meme sens.

Ce sont la les causes purement economiques de la

baisse des assignats et des changes qui eut pour

resultat la hausse des prix des denrees k Tinterieur de

la France. Mais il y en eut d'autres, celles-ci d'ordre

poUtique.

La fuite de Louis XVI a Varennes et les menaces

de guerre qui suivirent inspirerent a beaucoup de gens,

en France et a I'etranger , des doutes sur le succes de

la Revolution. Si on dut creer des billets de confiance

pour suppleer au manque de petites coupures d'assi-

gnats, c'est que l'ancien numeraire, les louis, les ecus,

les pieces blanches et jusqu'au menu billon disparurent

de la circulation. Les^emigre^en ayaierit emporte

avec eux une certaine quantite au dela des frontieres,

mais il en etait reste beaucoup a I'interieur. Si le

numeraire ne circulait plus, c'est que ses detenteurs

n'avaient pas confiance dans la monnaie de la Revo-

lution et craignaient ou esperaient une Restauration

monarchique. Ds gardaient jalousement et cachaient'

181



pr^cieusement la monnaie du roi. Plus tard les assignats

royaux feront prime sur les assignats republicains. La

France etait profondement divisee. Ces divisions

sont une des raisons profondes de la crise financiere

comme de la crise economique.

Certains historiens, pour prouver que la masse des

Fran^ais avait une confiance inebranlable dans le

nouveau regime, citent d'ordinaire le succes ind^niable

de la vente des biens nationaux. Les ventes furent

V rapides et trouverent acquereurs k des prix souvent

au-dessus des estimations. Ce succes de la grande

operation revolutionnaire est du k des causes diverses,

dont une des principales me parait avoir ete preci-

/s^ment le desir tres vif que beaucoup d'acqu^reurs

^vaient de trouver un placement pour leurs assignats,

de s'en d^barrasser au plus vite, en ^changeant ce

papier contre une propriety solide, contre la terre.

Comme Tassignat etait re^u k sa valeur nominale en

paiement des domaines nationaux, Tacquereur

gagnait toute la difference entre la valeur nominale

du papier revolutionnaire et sa valeur reelle. D est un
fait certain, c'est que des aristocrates notoires ache-

terent des biens d'Eglise, des cures refractaires, des

nobles comme d'Elbee et Bonchamp qui partici-

perent k Tinsurrection vendeenne. On compte dans

la Vienne 134 acquereurs ecclesiastiques et 55 acque-

reurs nobles.

D'une fa^on generale, c'est la bourgeoisie des villes

qui acheta la plus grande partie des lots mis aux
' encheres. Les paysans, faute d*argent, ne recueillirent
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de ce riche butin qu'une portion mediocre, mais les ^
petits acquereurs furent nombreux parmi eux et cela

suffit pour les attacher a la Revolution.

On a dit aussi que Tassignat avait ranim^ au debut

notre industrie. Pendant quelques mois, en effet, nos -y

fabriques connurent une prosperite factice. Les deten-

teurs d'assignats s'etaient empresses de s'en defaire

non seulement en achetant des biens nationaux, mais

aussi en les troquant contre des objets manufactures.

Les malins qui prevoyaient la guerre constituerent des

stocks de marchandiscs de toute sorte. Leurs achats

repet^s stimulerent la fabrication, mais eurent aussi

pour effet inevitable d*augmenter le prix des marchan-

dises et de contribuer au rencherissement de la vie.

Toujours et partout, k Toccasion des crises ^co-

nomiques, les revolutionnaires ont denonce les

manoeuvres des aristocrates. lis ont pretendu que

ceux-ci s'entendaient, se coalisaient pour jeter le

discredit sur la monnaie revolutionnaire, pour acca-

parer les denrees et les especes, pour en empecher la

circulation, ce qui creait une disette factice et un
rencherissement grandissant. D est certain que ces

manoeuvres ont existe. Le club des jacobins de Tulle

denonqa, le 2 fevrier 1792, le president du district

de cette ville, un certain Parjadis, qui conseillait aux
contribuables de ne pas payer leurs impots et leur

pr^disait la prochaine rentree triomphale des Emigres.

Le 18 mars 1792, le directoire du departement du
Finistere remontra au roi qu*il lui aurait ete impossible

de percevoir Timpot s'il n'avait pris le parti de mettre
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les pretres r^fractaires en inclusion k Quimper. Vers

le meme temps, un homme considerable, Seguier,

parlementaire de vieille souche, langait dansle public

une brochure agressive La Constitution renversee, qui

avait pour but d'alarmer les Fran^ais sur leurs pro-

prietes. « Comment pourrait-on compter sur la

propriete, disait-il, dans une crise violente, avec un
infernal agiotage, avec une emission incalculable

d'assignats et de papiers de toutes sortes, lorsque les

colonies sont embrasees et la France menacee du

meme malheur, lorsque, par une foule de decrets, les

proprietes mobilieres sont confisquees, soumises a des

formalites mena^antes, longues, etc. » Seguier n'hesi-

tait pas a menacer les acquereurs des biens nationaux

en leur disant que les anciens creanciers de I'Etat et

du clerge avaient sur leurs acquisitions une hypotheque

qu'ils feraient valoir un jour.

La lutte des deux France s'est exercee sur tous les

terrains. Toute crise politique s'est doublee d'une crise

economique et sociale. C'est ce qu'il ne faut pas

oublier quand on veut juger avec equite les hommes
et les choses de cette epoque.

La vie chere, consequence de I'assignat, allait

contribuer bientot a la chute de la riche bourgeoisie

qui avait gouveme sous la Constituante, d'autant plus

qu'aux troubles politiques et economiques se mela

r une agitation religieuse de plus en plus aigue.



CHAPITRE IX

LA QUESTIONRELIGIEUSE

La reorganisation de I'Etat entrainait forcement la

reorganisation de Tfiglise, tant les domaines de Tun et

de I'autre etaient enchevetres depuis des siecles. II

n'etait pas possible de les separer d'un trait de plume.

Personne, a part peut-etre Texcentrique Anacharsis

Cloots, ne desirait cette separation que I'opinion

publique n'aurait pas comprise ou plutot qu'eUe aurait

interpretee comme une declaration de guerre a une

religion que les masses pratiquaient toujours avec

ferveur. Mais la reforme fmanciere, dont dependait

le salut de I'Etat, etait manquee si tous les etablisse-

ments ecclesiastiques (et dans ce temps-la les ecoles,

les universites, les hopitaux relevaient de I'Eglise)

etaient conserves, car ils auraient consomme comme
auparavant les revenus des biens vendus. II fallait

done, pour realiser des economies indispensables,

supprimer une bonne partie des etablissements ante->

rieurs. D'ou la necessite pour les Constituants de

designer les etablissements a conserver, les etablisse-
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ments k supprimer, autrement dit de r^organiser

I'Eglise de France.

Par mesure d'economie, autant et plus que par

mepris de la vie monastique, liberie fut donnee aux

moines des ordres mendiants ou contemplatifs de

sortir du cloitre et beaucoup s'empresserent d'user de

la permission. Ainsi de nombreux couvents purent

etre supprimes mais les congregations charitables et

enseignantes furent respectees. II etait inutile de

recruter des religieux puisqu'on fermait les couvents.

Interdiction fut faite de prononcer k I'avenir des

voeux perpetuels.

Par mesure d'economie encore, autant que par

souci d'une bonne administration, le nombre des

6veches fut reduit k 83, un par departement. Les

paroisses subirent une reduction analogue. Les^veques

autrefois nommes par le roi seront desormais elus

par le nouveau souverain qui est le peuple comme les

autres magistrals. Ne sont-ils pas des « officiers de

morale » ? La nation ne se confond-elle pas avec

Tassemblee des fideles? Sans doute le catholicisme

n'a pas ete proclame religion d*£tat, mais il est le seul

culte subventionne. Seul il deroule ses processions

dans les rues obligatoirement pavoisees par tous les

habitants. Les dissidents, peu nombreux, sont confines

dans un culte prive, dissimule, simplement toler^.

Les cures seront elus par les « electeurs » de leur

district comme les eveques le seront par les Electeurs

du departement. Qu'importe que dans le nombre des

Electeurs il puisse se glisser quelques protestants?
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Est-ce qu'auparavant les seigneurs protestants ne

designaient pas aux cures en vertu de leur droit de

patronage ? L'election d*ailleurs ne sera qu'une « pre-

sentation ». Les nouveaux elus, pris obligatoirement

parmi les pretres, devront etre institues par leurs

superieurs ecclesiastiques. Les 6veques seront institues

par leurs metropolitains, comme aux premiers temps

de rEglise. Ds n'iront plus k Rome acheter le pallium.

L'Assemblee a aboli les annates, c'est-^-dire les revenus

de la premiere annee des benefices vacants que les

nouveaux titulaires payaient k Rome. Les nouveaux

^veques ecriront simplement au pape une lettre respec-

tueuse pour lui dire qu*ils sont dans sa communion.

Ainsi rfiglise de France deviendra une Eglise nationale.

Elle ne sera plus gouvernee despotiquement. Les cha-

pitres, corps privilegies, disparaitront. lis seront

remplaces par des conseils episcopaux qui auront une

part dans Tadministration des dioceses.

Un meme esprit animera desormais I'Eglise et

r£tat rapproches et confondus, un esprit de liberte

et de progres. Les cures resolvent la mission de faire

connaitre au prone et d'expliquer aux fideles les

decrets de TAssemblee.

Celle-ci etait confiante. En donnant une Constitu-*^"

tion civile au clerge, elle n*avait pas cm avoir outre-

passe ses droits. Elle n'avait pas touche au spirituel.

Par la denonciation du Concordat, par la suppression

des annates elle avait sans doute lese gravement les

interets du pape, mais elle n'imaginait pas que le pape

prendrait la responsabilite de dechainer un schisme.
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En 1790, le pape n'avait pas encore le droit de faire

k lui seul le dogme et de Tinterpreter, a plus forte

raison de trancher souverainement dans les matieres

de discipline et les matieres mixtes comme celles

qui etaient en jeu. L'infaillibilite ne sera prononcee

qu'au concile du Vatican en 1871.

Les eveques de France etaient alors en tres grande

majorite gallicans, c'est-k-dire hostiles k Tabsolutisme

romain. Dans le grand discours qu*il prononqa en leur

nom, le 29 juin 1790, au moment de la discussion des

decrets sur le clerge, Tarcheveque d'Aix, Boisgelin,

n'avait recormu au pape qu*une primaute et non une

juridiction sur I'Eglise et tout son effort s'etait borne

a demander a TAssemblee de permettre la reunion

d'un concile national qui prendrait les mesures

canoniques indispensables pour I'application de ses

reformes. La Constituante n'ayant pas permis le

concile, qui aurait ete une atteinte a sa souverainete,

Boisgelin et les eveques liberaux se toumerent vers le

pape pour obtenir les moyens canoniques sans lesquels

ils ne croyaient pas pouvoir en conscience mettre en

vigueur la reforme des circonscriptions diocesaines et

des conseils episcopaux. Ils confierent a Boisgelin la

redaction des propositions d'accord qui furent trans-

mises a Rome par Tintermediaire du roi. La Consti-

tuante connut cette negociation et Tapprouva. Elle

crut, comme les eveques de I'Assemblee, comme le

roi lui-meme qui n'avait eu aucune hesitation a

accepter les decrets, que le pape ne refuserait pas de

leur accorder son visa, de la « baptiser » selon le mot
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du jesuite Barruel dans son journal ecclesiastique.

« Nous croyons prevoir, disait Barruel, que le bien

de la paix, que les considerations les plus importantes

engageront infaiUiblement le Saint-Pere a seconder

ce vceu. » Loin de decourager les eveques partisans de

la conciliation, le nonce les rassura : « lis implorent

Sa Saintete, ecrivait-il dans sa ddpeche du 21 juin 1790,

pour qu'en Pere affectueux, elle vienne au secours de

cette Eglise et fasse tous les sacrifices possibles pour

conserve! I'union essentielle. J'ai cm a ce sujet devoir

les assurer que Sa Saintete, instruite de la deplorable

situation que traversent les interets de la religion

en ce pays, fera de son cote tout le possible pour la

conserver. » Le nonce ajoutait que les eveques avaient

deja pris les mesures necessaires pour remanier les

circonscriptions ecclesiastiques selon le decret et que

les eveques supprimes donneraient d'eux-memes

leur demission. « La majeure partie des eveques a

charge Monseigneur d'Aix de pourvoir k la delimi-

tation des eveches. Le clerge voudrait que le roi

suppliat Sa Saintete de deputer seize commissaires

apostoliques dans le clerge de France, aux termes des

libertes gallicanes, lesquels, distribues en quatre

comites, s'occuperaient de fixer les limites des nou-

veaux dioceses » (depeche du 21 juin).

Un precedent recent permettait aux eveques et

aux Constituants de se laisser aller a Tesperance.

Quand Catherine II, imperatrice de Russie, avait

annexe sa part de Pologne, elle avait remanie de sa

seule autorite les circonscriptions des dioceses catho-
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liques de ce pays. Elle avait cr^^ en 1774 le siege

episcopal de Mohilev et en avait ^tendu la juridiction

sur tous les catholiques romains de son empire. De sa

seule autorite encore, elle avait pourvu ce siege d'un

titulaire, Teveque in partihus de Mallo, personnage

suspect k Rome, et elle avait fait defense a I'eveque

polonais de Livonie de s'immiscer dorenavant dans

la partie de son ancien diocese annexee k la Russie.

Pie VI n'avait pas ose soulever de conflit avec la

souveraine schismatique, dont les empietements sur

le domaine spirituel etaient sensiblement du meme
ordre que ceux qu'allaient se permettre les Consti-

tuants fran^ais. II avait regularise apres coup les

reformes accomplies par le pouvoir civil et il avait

use pour cela exactement des memes procedes aux-

quels les eveques de France lui conseillaient de

recourir pour « baptiser » la Constitution civile du

clerge.

\.^ Mais le pape fut pouss6 k la resistance par des

raisons nombreuses dont les plus determinantes ne

furent peut-etre pas celles d'ordre religieux. Des le

premier jour, il avait condamne, en consistoire secret,

comme impie la Declaration des droits de Thomme
a laquelle pourtant Tarcheveque Champion de Cice,

garde des sceaux, avait collabore. La souverainete du

peuple lui semblait une menace pour tous les trones.

Ses sujets d'Avignon et du Comtat etaient en pleine

revolte. lis avaient chass^ son legat, adopte la Consti-

tution fran^aise et demande k etre reunis k la France.

En r6ponse aux propositions d'accord que Louis XVI
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lui fit transmettre pour mettre en vigueur la Consti-

tution civile du clerge, il demanda que les troupes

frangaises Taidassent k soumettre ses sujets revoltes.

Les Constituants se bornerent k ajoumer la reunion

r^clamee par les habitants* . Alors le pape se ddcida

k condamner formellement la Constitution civile.

Mais plusieurs mois s'^taient passes en negociations

dilatoires. D faut ajouter qu'il fut encourage k Ian

resistance, non seulement par les emigres, mais encore
j

par les puissances catholiques et notamment pari

TEspagne qui nous gardait rancune de I'avoir aban-|

donnee au moment de son conflit avec TAngleterre.j

Et enfin, il ne faut pas negliger Taction de notre

ambassadeur k Rome, le cardinal de Bernis, fougueux

aristocrate, qui fit tout au monde pour faire echouer

la negociation dont le succes lui avait ete confie.

En declarant au pape qu'^ defaut d'un concile

national, lui seul avait les moyens canoniques neces-

saires pour rendre la Constitution civile du clerge

executoire, les eveques de France s'etaient mis a la

discretion de la Cour romaine. Quand la Constituante,

lasse d'attendre, leur imposa le serment, ils ne pou-

vaient plus reculer. lis le refiiserent et le pape s'auto-

risa de leur reftis, que sa tactique dilatoire avait

provoque, pour fiilminer enfin une condamnation qui

les surprit et qui les offiisqua.

Jusqu'^ la derniere heure, I'archeveque d'Aix,

1. L'annexion d'Avignon, justifiee par le droit des

peuples, ne fut votee que le 14 septembre 1791.
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Boisgelin, qui parlait au nom de la majorite des

eveques, avait espere que le pape hesiterait k jeter

la France dans le schisme et dans la guerre civile.

II ecrivait a Louis XVI, k la veille du serment, le

25 decembre 1790 : « Le principe de la Cour de

Rome devait etre de faire tout ce qu'elle devait faire

et de ne differer que ce qui pouvait etre moins

pressant et moins difficile ; quand il ne manque que

les formes canoniques, le pape peut les remplir, il le

peut, il le doit; et tels sont les articles que Votre

Majeste lui avait proposes. » Meme apres leur refus

de preter serment, les eveques esperaient encore la

conciliation et les brefs du pape les constemerent.

lis garderent secret le premier de ces brefs, celui du

10 mars 1791, pendant plus d'un mois et ils firent

au pape une reponse aigre-douce ou ils prenaient la

defense du liberalisme et oii ils lui offraient leur

demission collective pour ramener la paix.

La demission fut refusee par le pape et le schisme

devint irremediable. Tous les eveques, sauf sept,

avaient refuse le serment. Environ lamoitie despretres

du second ordre les imiterent. Si, dans beaucoup de

regions, comme la Haute-Saone, le Doubs, le Var,

rindre, les Hautes-Pyrenees, etc., le nombre des

jureurs fut tres considerable , en revanche dans d'autres,

comme les Flandres, TArtois, I'Alsace, le Morbihan, la

Vendee, la Mayenne, il fut tres faible. Dans toute une

.partie du territoire la reforme religieuse ne pouvait

f
etre imposee que par la force. La France etait coupee

i en deux.

192



Le r^sultat inattendu prit au d^pourvu les Consti-

tuants et surprit les aristocrates eux-memes. Jusque-la

le bas clerge, dans sa grande masse, avait fait cause

commune avec la Revolution qui avait presque double

le traitement des cures et vicaires (de 700 k 1 2001ivres

pour les premiers). Mais la vente des biens d'figlise,

la fermeture des couvents apres la suppression de la

dime, avaient deja inquiete plus d'un pretre attach^

a la tradition. Puis les scrupules rituels avaient fait

leur ceuvre. Un futur eveque constitutionnel comme
Gobel avait exprime le doute que Tautorite civile

eut le droit, a elle seule, de remanier les limites des

dioceses et de toucher a la juridiction des eveques.

Seule rfiglise, avait-il dit, « peu donner au nouvel

eveque sur les limites du nouveau territoire la juri-

diction spirituelle necessaire a Texercice du pouvoir

qu'il tient de Dieu » . Gobel pour ce qui le concemait,

avait passe outre k Tobjection et prete serment,

mais beaucoup de pretres consciencieux s'y etaient

arretes.

La Constituante avait voulu creer une Eglise

nationale et faire servir les ministres de cette Eglise

k consolider Tordre nouveau et elle n'avait cree que

rfiglise d'un parti, I'Eglise du parti au pouvoir, en

lutte violente avec TEglise ancienne, devenue I'Eglise

du parti provisoirement vaincu. La lutte religieuse

s'exaspere des le premier jour de toute la fureur des

passions politiques. Quelle joie, quelle bonne fortune

pour les aristocrates ! Le sentiment monarchique

avait ete jusque-la impuissant k leur foumir une
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revanche et voil^ que le Ciel leur venait en aide ! Le

/sentiment religieux fut le grand levier dont ils se

Iservirent pour provoquer la Contre-Revolution. Dds

lie 11 Janvier 1791, Mirabeau conseillait k la Cour,

dans sa 43® note, de souffler sur I'incendie et de

^pratiquer une politique du pire en poussant les

Constituants k des mesures extremes.

Les Constituants virent le piege et essaydrent de

Teviter. Le decret du 27 novembre 1790 sur le

serment avait interdit aux pretres non jureurs de

s'immiscer dans aucune fonction publique. Or bap-

tiser, marier, enterrer, donner la communion, confes-

ser, precher, etaient, en ce temps-1^, des fonctions

publiques. En prenant le decret a la lettre, les pretres

refractaires, c'est-a-dire dans certains departements

presque tous les pretres, devaient cesser subitement

leurs fonctions. L'Assemblee eut peur de la greve du

culte. Elle demanda aux refractaires de continuer

Texercice de leurs fonctions jusqu'a leur rempla-

cement. II y en eut qui ne furent pas remplaces avant

I le 10 aout 1792. Elle accorda aux cur^s destitu^s une

pension de 500 livres. Les premiers ^veques consti-

tutionnels furent obliges d*employer les notaires et

les juges pour se faire accorder Tinstitution canonique

par les anciens eveques. Un seul de ceux-ci, Talleyrand,

consentit a les sacrer. La penurie des pretres obligea

d'abr^ger les delais des stages fixes pour les aspirants

aux fonctions ecclesiastiques. Comme les seculiers

Etaient insuffisants, on recourut aux anciens religieux.

En vain les r^volutionnaires refuserent-ils tout
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d'abord de reconnaitre le schisme. II leur fallut peu k

peu se rendre k revidence. La guerre religieuse etait

dechainee. Les ames pieuses s'indignent qu'on leur

change leur cure, leur eveque. Les nouveaux pretres

elus sont consideres comme des intrus par ceux qu'ils

ont evinces. lis ne peuvent s'installer qu'avec Tappui

de la garde nationale et des clubs. Les consciences

timorees repugnent k leurs services. Elles preferent

faire baptiser en cachette par les bons pretres leurs

enfants qui sont ainsi prives d'etat civil, car seuls les

pretres officiels sont en possession des registres de

bapteme, de mariage et de sepulture. Les « bons
pretres » traites en suspects par les revolutionnaires

sont des martyrs pour leurs partisans. Les families

se divisent. Les femmes en general vont k la messe

du refractaire, les hommes k celle du constitutioimel.

Des bagarres eclatent jusque dans le sanctuaire. Le

cur6 constitutionnel refuse au refractaire, qui veut

dire sa messe dans Teglise, I'entr^e de la sacristie,

I'usage des omements. Le nouvel eveque Gobel, k

Paris, n'est re9u par aucune communaute de femmes.

Les refractaires se r^fugient dans les chapelles des

couvents et des hopitaux. Les patriotes en reclament

la fermeture. Aux approches de Paques les bonnes

devotes qui se rendent aux messes romaines sont

fouettees, jupes trouss^es, devant les gardes nationaux

goguenards. Ce divertissement se renouvelle plusieurs

semaines a Paris et dans d'autres villes.

Les refractaires persecutes invoquerent la Decla-

ration des droits de ITiomme pour obtenir la recon-
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naissance de leur culte. L'^veque de Langres, La
Luzerne, des le mois de mars 1791, leur conseilla de

reclamer formellement le benefice de Tedit de 1787

qui avait permis aux protestants de faire enregistrer

leur etat civil devant les juges des lieux, edit que

Tassembl^e du clerg^ avait condamne en son temps.

Quelle \eqon dans ce simple rapprochement ! Les

heritiers de ceux qui ont revoque, un siecle plus tot,

I'edit de Nantes, qui ont demoU Port-Royal, brul^

les ouvrages des philosophes, se mettent aujourd'hui

sous la protection de ces idees de tolerance et de

liberte de conscience contre lesquelles ils n'avaient

pas, la veille, assez d'anathemes

!

Allant jusqu'au bout de la logique des circons-

tances, Teveque La Luzerne reclama la laicisation

de I'etat civil afm de soustraire les fideles de son

troupeau au monopole vexatoire des pretres jureurs.

Les patriotes sentaient bien que s'ils retiraient aux

pretres constitutionnels la tenue des registres de Tetat

civil, ils porteraient k I'Eglise officielle un coup tres

tres rude qui atteindrait par ricochet la Revolution

eUe-meme. lis refuserent d'aller du premier coup aussi

loin. lis pretendirent contre Tevidence que les dissi-

dents ne formaient pas une egHse distincte. Mais les

desordres grandissants les obligerent k des concessions

qui leur furent arrachees par Lafayette et son parti.

Lafayette, dont la femme tres pieuse prot^geait

les r^fractaires et refusait de recevoir Gobel, avait ete

oblige d'appliquer la tolerance dans son interieur. Ses

amis du club de 1789 crurent mettre fm k la guerre
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religieuse en proposant d'accorder aux refractaires

la liberie d'avoir des lieux de culte particuliers. Le

Directoire du departement de Paris, que presidait le

due de La Rochefoucaud et ou siegeaient Tabbe Sieys

et I'eveque Talleyrand, organisa, par un arrete du

11 avril 1791, Texercice du culte refractaire dans les

conditions d'un culte simplement tolere. Les catho-

liques romains pourraient acquerir les eglises suppri-

mees et s'y reunir entre eux en toute liberte. lis

profiterent immediatement de I'autorisation et

louerent I'eglise des Theatins, mais ils ne s'y instal-

lerent pas sans troubles. Quelques semaines plus

tard, aprds un d^bat mouvemente, la Constituante,

par son decret du 7 mai 1791, etendit a toute la

France la tolerance accordee aux dissidents parisiens.j

II etait plus facile d'inscrire la tolerance dans la

loi que de la faire passer dans les mceurs. Les pretres

constitutioimels s'indignent. lis avaient encouru les

foudres du Vatican, ils avaient lie leur cause a celle

de la Revolution, ils avaient brav^ tous les prejuges,

tous les dangers, et, en recompense, voila qu'on

les menagait de les abandonner a leurs seules forces,

des les premieres difficultes ! Comment lutteraient-

ils contre leurs concurrents, dans cette moitie de la

France qui leur echappait dej^, si Tautorite publique

maintenant se declarait neutre apres les avoir compro-

mis ! Si le droit etait reconnu au pretre romain

d'ouvrir librement une eglise rivale, qu'allait devenir

le pretre constitutioimel dans son eglise officielle

desertee ? Pour combien de temps garderait-il son
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caractere privil^gi^ si, dans la moitid des d^parte-

ments, ce privilege ne se justifiait plus par les services

rendus ? Un culte d^serte est un culte inutile. Le

^ clerge jureur craignit que la politique de liberte ne

fut son arret de mort. II la combattit avec une rage

furieuse, au nom des principes du catholicisme tradi-

tionnel. II se detacha de plus en plus de Lafayette

et de son parti pour se grouper autour des clubs

jacobins qui devinrent ses forteresses.

Sous le pretexte, tres souvent fond^, que I'exer-

cice du culte refractaire donnait lieu k des troubles,
' les autorites favorable s aux constitutionnels refii-

serent d'appliquer le decret du 7 mai sur la liberty

des cultes. Des le 22 avril 1791, le departement du

Finistere, k la demande de T^veque constitutionnel

Expilly, prit un anete pour ordonner aux pr^tres

refractaires de se retirer k 4 lieues de leurs anciennes

paroisses. Dans le Doubs, le directoire du depar-

tement, que presidait Teveque Seguin, arreta qu'au

cas ou la presence des refractaires donnerait lieu k

quelque trouble ou k quelque division, les munici-

palites pourraient les chasser de la commune. Les

arretes de ce genre furent tres nombreux. Tous

affirment dans leurs consid^rants que la Consti-

tution civile du clerg^ et la Constitution tout court

ne pourraient se maintenir si on ne mettait pas les

refractaires en dehors du droit commun.
II est certain que dans bien des cas les refractaires

donnerent prise aux accusations de leurs adversaires.

Le pape fit beaucoup pour les pousser dans la voie
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de la r^volte. D leur interdit de declarer k Tintnis les

baptemes et manages qu'ils avaient Celebris. II leur

interdit d*officier dans les memes eglises, alors que le

simultaneum s*etait d*abord pratique un peu partout

avec Tapprobation de la plupart des anciens ^veques.

L'abb^ Maury se plaignit du decret du 7 mai qui

n'accordait aux r^fractaires qu'un culte prive, c'est-^-

dire un culte diminue. II reclama Tegalite complete

avec les jureurs. L'eveque de Lu^on, M. de Merci,

denon^a comme un piege la liberte laissee aux dissi-

dents de dire la messe dans les eglises nationales.

C'est un fait bien etabli que dans les paroisses ou les

refractaires dominaient leurs rivaux n'etaient pas en

surety. Que de pretres constitutionnels furent mo-
lestes, insultes, frappes, parfois mis k mort ! Tous les

rapports sont d'accord pour accuser les refractaires

de faire servir le confessionnal a laContre-Revolution.

« Les confessionnaux sont les ecoles ou la rebellion

est enseign^e et commandee » , ecrit le directoire du

Morbihan au Ministre de Tinterieur le 9 juin 1791.

Reubell, depute d'Alsace, s'ecriera, k la seance du

17 juillet 1791, qu'il n'y a pas un seul pretre refrac-

taire dans les departements du Haut et du Bas-Rhin

qui ne soit convaincu d'etre en insurrection.

La lutte religieuse n'eut pas seulement pour cons^-

quence de doubler les forces du parti aristocrate,elle

entraina aussi la formation d'un parti anticlerical/

qui n'existait pas auparavant. Pour soutenir les pretres

constitutionnels et aussi pour mettre en garde les

populations contre les suggestions des refractaires,
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les jacobins attaquerent avec vehemence le catholi-

cisme romain. Les traits qu'ils dirigent centre « la

superstition » , contre « le fanatisme » finissent par

retomber sur la religion elle-meme. « On nous a

reproche, disait la philosophique FeuUle villageoise

qui se consacrait a cet apostolat, d'avoir nous-memes

montre un peu d'intolerance contre le papisme. On
nous a reproche de n'avoir pas toujours epargne

I'arbre immortel de la foi. Mais, que I'on considere

de pres cet arbre inviolable, et Ton verra que le fana-

tisme est tellement entrelace dans toutes ses branches

qu'on ne peut frapper sur Tune sans paraitre frapper

sur Tautre. » De plus en plus les ecrivains anticlericaux

s'enhardissent et renoncent k garder k regard du

catholicisme ou meme du christianisme des mena-

gements hypocrites. lis attaquent bientot la Consti-

tution civile du clerge et proposent d'imiter les

Americains qui ont eu le bon sens de supprimer

le budget des cultes et de separer Tfiglise et I'Etat.

Ces idees font peu a peu leur chemin.

Des 1791, une partie des jacobins et des fayet-

tistes meles, les futurs girondins en general, Condorcet,

Rabaut de Saint-Etienne, Manuel, Lanthenas, ima-

ginent de completer, puis de remplacer la Constitution

civile du clerge par tout un ensemble de fetes natio-

nales et de ceremonies civiques imitees de Federations

et d'en faire comme une ecole de civisme. Et se

succedent des fetes commemoratives des grands ^v^-

nements revolutionnaires, 20 juin, 4 aout, 14 juillet,

des fetes des martyrs de la hberte, fete de Desilles
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t\i6 dans I'^chauffour^e de Nancy, fete de la trans-

lation des cendres de Voltaire a Paris, fete des Suisses

de Chateauvieux liberes du bagne de Brest, fete du

maire d'Etampes Simoneau tue dans une emeute

pour les subsistances, etc. Ainsi s'elabore peu a peu

une sorte de religion nationale, de religion de la patrie

encore melee a la religion officielle, sur laquelle

d'ailleurs elle caique ses ceremonies, mais que les

libres esprits s'efforceront plus tard de detacher et

de faire vivre d'une vie independante. Ds ne croient

pas encore que le peuple puisse se passer de culte,

mais ils se disent que la Revolution elle-meme est

une religion qu'il est possible d'elever en la ritua-

hsant au-dessus des anciens cultes mystiques. S'ils

veulent separer TEtat nouveau des Eglises positives

et traditionnelles, ils n'entendent pas que cet Etat

reste desarme devant elles. lis veulent au contraire le

doter de tous les prestiges, de toutes les pompes
esthetiques et moralisatrices, de toutes les forces

d'attraction qu'exercent les ceremonies religieuses

sur les ames. Ainsi chemine insensiblement le culte

patriotique qui trouvera son expression definitive

sous la Terreur et qui est sorti comme la Separation

des Eglises et de I'Etat de Techec de plus en plus

irremediable de Tceuvre reUgieuse de la Constituante.





CHAPITREX

LAFUITEDUROI

Louis XVI n'avait jamais renonc6 sincerement k

rh^ritage de ses ancetres. S'il avait consenti, apres les

journees d'octobre, k suivre les directions de Lafayette,

c'est que celui-ci lui avait promis de lui conserve! et

fortifier ce qui lui restait de pouvoir. Or, en octobre

1790, la Constitution commence k entrer en \agiieur,

les assemblees de departement et de district, les tri-

bunaux s'organisent, les couvents, les chapitres se

ferment, les biens nationaux vont etre mis en vente.

Louis XVI comprend que quelque chose de definitif

prend racine. II constate en meme temps que Tautorit6

de Lafayette s'affaiblit dejourenjour. Les 48 sections,

qui ont remplace dans la capitale, au mois de juin 1 790,

les 60 anciens districts, sont autant de petites munici-

palites turbulentes dans la grande. Elles prennent tres

vite position contre THotel de Ville. En septembre et

octobre 1 790, elles votent des blames aux ministres,

qu'elles accusent d'imperitie et de connivence avec les

aristocrates. Leur orateur, Tavocat Danton, sans doute
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souffle par les Lameth, vient en leur nom exiger le

renvoi des ministres a la barre de TAssemblee. Celle-ci

ecarte leur motion de blame, le 20 octobre,mais kune
si petite majorite que les ministres vises demissionnent.

Seul Montmorin, epargne par Danton, reste en place.

Le roi subit avec colere la violence qui lui est faite. D
n'accepte qu'a contre-coeur des mains de Lafayette les

nouveaux ministres qui lui sont imposes : Duportail k

la guerre, Duport-Dutertre a la justice, Delessart k

I'interieur, etc. D a le sentiment que la Constitution,

qui lui donne le droit de choisir librement ses ministres,

a ete violee. II ne pardonne pas a Lafayette son

attitude ambigue dans la crise. D passe decid^ment k

y la Contre-Revolution.

Le 20 octobre, le jour meme ou s'etait termine le

debat sur les ministres devant I'Assemblee, il recevait

un des emigres de la premiere heure, Teveque de

Pamiers d'Agout, revenu tout expres de Suisse pour

Texciter a Taction, et il donnait a d'Agout et au

baron de Breteuil pleins pouvoirs pour traiter en son

nom avec les cours etrangeres dans le but de provoquer

leur intervention en faveur du retablissement de son

autorite legitime.

Son plan est simple. II endormira les revolution-

naires par une apparente resignation a leurs volontes,

mais il ne fera rien pour faciliter Tapplication de la

Constitution. Au contraire ! Quand les eveques aristo-

crates protesteront avec violence contre les decrets

sur le clerge, il n'aura pas un mot, pas un geste pour

les desavouer et les rappeler au devoir. D donnera
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lui-meme Texemple de son hostilite aux decrets qu'il

avait acceptes en composant sa chapelle uniquement

de pretres non jureurs. Deja il s'etait arrange pour que

Tacceptation qu'il donna tardivement, le 26 decembre

1790, au decret sur le serment parut un acte force. II

avait attendu que la Constituante lui adressat des

sommations repetees et que son ministre Saint-Priest

lui offrit sa demission, et il s'etait eerie devant ses

proches en donnant enfin sa signature : « J'aimerais

mieux etre roi de Metz que de demeurer roi de France

dans une telle position, mais cela fmira bientot. »

D n'encourage pas cependant les insurrections

partielles qu'il estime prematurees et vouees a un
echec certain et il blame le comte d'Artois et les

Emigres qui continuent a les fomenter contre ses avis

(complot de Lyon en decembre 1790). II n'a confiance

que dans une intervention collective des rois appuyee

par des demonstrations militaires et tout I'effort de son

.

ministre occulte Breteuil est dirige en ce sens. II s'est

rejoui du rapprochement qui s'est fait, a la fin de juillet

1790, A^Reichenbach, entre la Prusse et I'Autriche,

sous la mediation del'Angleterre. Ce rapprochement

va permettre a I'Empereur, son beau-frere, de re-

conquerir la Belgique qui s'est revoltee contre ses

reformes a la fin de 1788. Les troupes autrichiennes

rentrent, en effet, dans les Pays-Bas le 22 novembre et

le 2 decembre tout le pays est pacific. Quand le

moment sera venu, Louis XVI s'enfuira secretement

vers Montmedy rejoindre les troupes de Bouille.

L'armee autrichienne toute proche lui pretera main-
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forte.

L'Empereur a un pretexte tout trouve pour faire

marcher ses soldats. Les princes allemands qui pos-

sedent en Alsace et en Lorraine des fiefs seigneuriaux

ont ete leses par les arretes du 4 aout qui ont supprime

leurs justices et les servitudes personnelles qui pesaient

(sur leurs paysans. La Constituante leur a fait offrir

des indemnites. D importe qu'ils les refusent afin de

maintenir le conflit ouvert. Louis XVI envoie en

Allemagne le fermier general Augeard pour les engager

secretement a porter leurs reclamations a la diete

d'Empire. Des que la conquete des Pays-Bas est

achevee, I'Empereur prend Faffaire en mains. D
'adresse a Montmorin, le 14 decembre 1790,une note

jOfficielle pour protester, au nom des traites de

'Westphalie, contre Tapplication des arretes du 4 aout

aux princes allemands proprietaires en Alsace et en

Lorraine.

L'appui de I'Empereur etait I'appui decisif sur

lequel comptait le couple royal pour reussir. Mais

Breteuil essayait de faire entrer dans la Sainte Ligue

monarchique outre le pape, TEspagne, la Russie, la

Suede, la Sardaigne, le Danemark et les cantons Suisses.

On n'escomptait pas le concours de la Prusse et de

TAngleterre, mais on cherchait du moins a les neu-

traliser. Bouille conseillait d'abandonner une lie a

I'Angleterre et Champcenetz fut en effet envoye k

Londres au debut de 1791 pour offrir des compensa-

tions territoriales aux Indes ou aux Antilles. L'Espagne

«J liquidait son conflit colonial avec I'Angleterre et faisait
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pression sur le pape pour qu'il dechainat en France la

guerre religieuse. Le roi de Suede Gustave III, paladin

du droit divin, faisait sa paix avec la Russie et s'ins-

tallait a Spa d'ou il envoyait ses encouragements k

Louis XVL Le pape protestait par des notes acerbes

contre la spoliation de son territoire d'Avignon et du
Comtat. Mais tout dependait de I'Empereur et le sage

Leopold, plus preoccupe des affaires de Turquie, de

Pologne et de Belgique que des affaires de France, se

montrait sceptique sur le projet de fuite de son beau-

frere, accumulait les objections et les echappatoires,

s'abritait derriere le concert prealable des puissances a

realiser et ne promettait qu'un concours conditionnel

et a terme. Huit mois furent perdus en vaines negocia-,

tions avec Vienne. Le secret s'ebruita. Des le mois de

decembre 1790 les journaux democrates, XAmi du
peuple de Marat, les Revolutions de Paris de Prud-

homme font allusion a la fuite prochaine du roi et

Dubois-Crance en denonce le projet aux jacobins le

30 Janvier 1791.

Deja s'esquisse dans la presse d'extreme gauche,

dans le Mercure national de Robert, dans le Creuset

de Rutledge, dans la Bouche de Fer de Bonneville,

dans les Revolutions de Paris, une campagne d'inspira-

tion republicaine. On joue Brutus de Voltaire au

Theatre franqais en novembre 1790 et la piece est

accueillie « avec ivresse ». Lavicomterie lance son

pamphlet republicain Du Peuple et des Rois. L'abbe

Fauchet termine un de ses discours, en fevrier 1791

devant les Amis de la Verite, par cette parole dont le
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retentissement fut grand : « Les tyrans sont murs ! »

Le parti democratique accentue ses progres. En
octobre 1790 le franc-maqon Nicolas de Bonneville,

directeur de la Bouche de Fer, groupe au cirque du

Palais-Royal, une fois par semaine, les Amis de la

Verite, devant qui I'abbe Fauchet commente le Contrat

social. Les Amis de la Verite sont cosmopolites. Us

revent d*eteindre les haines entre les nations et entre

les classes. Leurs idees sociales paraissent tres hardies

aux jacobins eux-memes.

A cote des grands clubs, les clubs de quartier appa-

raissent. Dans Fete de 1790, Tingenieur Dufourny,le

medecin Saintex, I'imprimeur Momoro fondent dans

Tancien district des Cordeliers, devenu la section du

Theatre franqais, la societe des Amis des Droits de

rhomme et du citoyen, qu'on appelle aussi d'un nom
plus court le^ub des Cordeliers, parce qu'il siege

d'abord dans le couvent des CordeUers avant d'en etre

chasse par Bailly et d'emigrer dans la salle du Musee,

rue Dauphine. Les Amis des Droits de I'homme ne

sont pas une academic poUtique, mais un groupement

de combat. « Leur but principal, dit leur charte

constitutive, est de denoncer au tribunal de I'opinion

publique les abus des differents pouvoirs et toute

espece d'atteinte aux Droits de Thomme. » Ds se

^ donnent pour les protecteurs des opprimes, les redres-

seurs des abus. Leur mission est de surveiller, de

controler et d'agir. Sur leurs papiers officiels ils

arborent « Tceil de la surveillance » ,
grand ouvert sur

toutes les defaillances des elus et des fonctionnaires.
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lis visitent dans les prisons les patriotes percecutes, ils

entreprennent des enquetes, ils ouvrent des souscrip-

tions, il provoquent des petitions, des manifestations,

au besoin des emeutes. Par leur cotisation minime,

2 sols par mois, ils se recrutent dans la petite bour-

geoisie et meme parmi les citoyens passifs. C'est ce

qui fait leur force. Ds peuvent a I'occasion toucher et

emouvoir les masses.

Les Cordeliers ont bientot derriere eux d'autres

clubs de quartier qui se multiplient dans Thiver de

1790 et 1791 sous le nom deisocietes fraternelles ou

de societes populaires; La premiere en date, fondee

par un pauvre maitre de pension, Claude Dansard,

tenait ses seances dans une des salles du couvent des

Jacobins ou siegent deja les Amis de la Constitution.

Dansard rassemblait a la lueur d'une chandelle qu'il

apportait dans sa poche les artisans, les marchands de

legumes, les manoeuvres du quartier et il leur lisait les

decrets de la Constituante qu'il leur expliquait. Marat,,

toujours clairvoyant, comprit combien ces clubs a

Tusage des petites gens pouvaient rendre de services

aux democrates. II poussa de toutes ses forces a leur^

creation. II y en eut bientot dans tous les quartiers de

.

Paris. C'est par eux que se fit Teducation politique

des masses, par eux que furent leves et embrigades les

gros bataillons populaires. Leurs fondateurs, Tallien,

Mehee Latouche, Lebois, Sergent, Concedieu, Tabbe

Danjou, etaient tous Cordeliers. lis joueront un role

important sous la Terreur. Pour I'instant ils appuient

de toutes leurs forces la campagne democratique
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contre Lafayette, centre les pretres refractaires et

^contre la Cour. Leur ideal emprunte k Jean-Jacques

Rousseau est le Gouvernement direct. lis entendent

que la Constitution et les lois elles-memes soient

soumises a la ratification du peuple et ils expriment

de bonne heure leur defiance contre Toligarchie des

politiciens qui succede a Toligarchie des nobles et des

pretres. Ds reprochent a la Constituante de n'avoir

pas soumis au peuple la nouvelle Constitution et

d'avoir accumule les obstacles a sa revision.

Au mois de mai 1791 les Cordeliers etles soci^tes

fi:aternelles se rapprochent et se federent. Un comite

central, preside par le joumaliste republicain Robert,

leur sert de lien. La crise economique provoquee par

la baisse de Tassignat commence deja a se faire sentir.

Robert et ses amis comprennent le parti qu*ils pourront

en tirer et ils s'efforcent de se concilier le cceur des

ouvriers de Paris qui s'agitent pour faire elever leurs

salaires. Les greyes ^clatent nombreuses, greves de

charpentiers, de typographes, de chapeliers, de mare-

chaux ferrants, etc. Bailly veut interdire les reunions

corporatives. La Constituante vote, le 14iuin 1791,1a

loi Chapelier qui reprime severement comme un delit

toute coalition pour imposer un prix uniforme aux

patrons. Robert proteste dans le Mercure national

contre la mauvaise volonte des pouvoirs publics k

regard des ouvriers. D mele habilement les revendica-

tions democratiques aux revendications corporatives

et reprend, avec Tappui de Robespierre, la campagne

contre le cens electoral. L'agitation s'etend aux villes
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de province. EUe prend manifestement les caracteres
'

d'une lutte de classes. Les joumaux fayettistesi

denoncent avec ensemble les democrates comme des \

anarchistes qui en veulent k la propriete.

Si Louis XVI et Marie-Antoinette avaient ete

attentifs a ces symptomes, ils auraient compris que

la force grandissante du mouvement democratique

diminuait de plus en plus les chances d'une Contre-

Revolution meme appuyee sur les baionnettes etran-

geres. Mais ils fermaient les yeux ou se laissaient

endormir par Mirabeau qui leur representait que les

divisions des revolutionnaires travaillaient pour eux.

L'antagonisme se faisait en effet plus profond entre

les fayettistes et les lamethistes. Les premiers ne

mettaient plus les pieds aux jacobins. Les seconds

perdaient de jour en jour leur influence sur le club ou
ils voyaient se dresser devant eux Robespierre qui leur

reprochait leur trahison dans I'affaire du droit de vote

des hommes de couleur. Barnave etait devenu impo-

pulaire depuis que, pour plaire aux Lameth, grands

proprietaires a Saint-Domingue, il s'etait fait Torgane

des colons blancs contre les noirs libres. Mirabeau

attisait de son mieux ces luttes intestines. II avait

obtenu sur la liste civile une riche dotation pour orga-

niser avec Talon et Semonville une agence de publicite

et de corruption qui repandait les brochures et les

journaux royalistes et achetait les clubistes k vendre.

La Cour avait des agents jusque dans le Comite des ^

jacobins (Villars, Bonnecarrere, Desfieux, etc.),jusque

parmi les CordeUers (Danton). Cela lui donnait une
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fausse s^curite. Elle commit des imprudences, dont

Tune des plus graves fut le depart de Mesdames, filles

de Louis XV, qui quitterent la France pour se rendre

a Rome, au mois de fevrier 1 791 . Ce depart provoqua

une vive agitation dans toute la France. « Le salut de

la chose publique, ecrivit Gorsas dans son Courrier,

interdit a Mesdames d'aller porter leurs personnes et

leurs millions chez le pape ou ailleurs. Leurs personnes,

nous devons les garder precieusement, car elles contri-

buent a nous garantir contre les intentions hostiles

de leur neveu M. d'Artois et de leur cousin Bourbon-

Conde. » « Nous sommes en guerre avec les ennemis

de la Revolution, ajoutait Marat, il faut garder ces

beguines en otages et donner triple garde au reste de

la famille. » Cette idee que la famille royale etait un

|otage, qui les protegerait contre les vengeances des

(emigres et des rois, s'ancra profondement dans I'esprit

des revolutionnaires. Mesdames furent arretees a deux

reprises, a Moret et a Arnay-le-Duc, au cours de leur

voyage. D fallut un ordre special de I'Assemblee pour

'^ qu'elles pussent continuer leur route. Des troubles

eclaterent a Paris. Les dames de la Halle se porterent

chez Monsieur, frere du roi, pour lui demander sa

parole de rester a Paris. Les Tuileries furent assiegees,

"^ le 24 fevrier, et Lafayette eut peine a les degager.

Mirabeau aurait voulu que le roi s'enfuit vers la

Normandie plutot que vers la Lorraine. Le 28 fevrier,

des ouvriers du faubourg Saint-Antoine allerent demo-

fir le donjon de Vincennes. Pendant que Lafayette et

la garde nationale se rendaient a Vincennes pour faire
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cesser le desordre, 400 nobles, armes de poignards, se
j

donnaient rendez-vous aux Tuileries, mais Lafayette, I

prevenu a temps, put revenir au chateau pour desarmer

« les chevaliers du poignard » . On soupqonna que

I'emeute de Vincennes avait ete soudoyee par la Cour

et que les chevahers du poignard s'etaient rassembles

pour proteger la fuite du roi pendant que la garde

nationale serait occupee hors de Paris.

L'Assemblee, si hostile qu'elle fut aux factieux,i

c'est-a-dire aux opposants de gauche, ne laissait pas de \

s'inquieter des manoeuvres des aristocrates. Lamethistes

et fayettistes etaient alors d'accord avec Robespierre ^
et Textreme-gauche pour repousser toute intervention

des rois dans nos affaires interieures. Depuis le

congres de Reichenbach, ils avaient Tceil ouvert sur

les frontieres. Deja, a la fin de juillet 1790, quand le

gouvemement autrichien avait demande I'autorisation .'

de faire passer sur notre territoire une partie desf

troupes qu'il destinait a la repression de la revoke des

Beiges, ils avaient fait voter par TAssemblee, le 28_j-

juillet, un decret formel qui refusait cette autorisation,

'

et, le meme jour, un autre decret avait invite le roi k

fabriquer des canons, des fusils et des baionnettes.

Quand les bruits de la prochaine fuite du roi commen-
cerent a circuler, I'Assemblee decida, le 28 Janvier

1791, que les regiments des frontieres seraient ren-

forces. Au lendemain du depart de Mesdames, le.21

fevrier, elle commenga la discussion d'une loi contre

I'emigration, a la grande indignation de Mirabeau qui ^
invoqua contre le projet la Declaration des Droits de
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rhomme. Le 7 mars, son Comit^ des recherches prenait

connaissance d'une lettre compromettante que la

reine avait adress^e k rambassadeur autrichien Mercy-

Argenteau. Aussitot elle abordait la discussion de la

loi sur la regence. Alexandre Lameth s'^criait, k cette

occasion, que la nation avait le droit « de r^pudier le

roi qui abandonnerait la place qui lui est assignee par

la Constitution », et il ajoutait, au milieu des inter-

ruptions de la droite : « Le Comity presente avec raison

la desertion possible d'un roi comme une abdication.

»

^ Le decret vote exclut les femmes de la regence. Le

coup tombait droit sur Marie-Antoinette. Les troupes

autrichiennes ayant occupe le pays de Porrentruy, k

la fin de mars, le depute alsacien Reubell, appuy^ par

Robespierre, s'eleva vivement contre cette menace et

denonqa violemment les rassemblements d'^migr^s sur

nos frontieres.

Mirabeau mourut subitement des suites d'une nuit

^ d'orgie le 2 avril 1791. Les democrates avertis savaient

qu'il etait depuis longtemps aux gages de la Cour.

Le club des Cordeliers retentit d'imprecations contre

sa memoire, mais la popularite du tribun machiav61ique

6tsdt encore telle dans les milieux populaires que TAs-

semblee ne put s*empecher de lui voter des funerailles

nationales dans T^glise Sainte Genevieve transform^e

en Pantheon.

La Cour ne fut pas longtemps priv6e de conseillers.

Les Lameth et Talleyrand s'offrirent pour tenir le role

de Mirabeau et leurs services furent agrees. Alexandre

Lameth devint le distributeur des fonds de la liste
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civile. Son frere Charles et Adrien Duport fonderent

aussitot, avec Targent de la Cour, un grand journal,

le Logographe, destine k supplanter le fayettiste

Moniteur. Talleyrand promit de faire reconnaitre la
1

liberie du culte refractaire et nous avons vu qu'il tint )

sa promesse. Mais Louis XVI ne se servait de ces

hommes qu*en les meprisant. II ne leur confia pas son

secret.

D s'impatientait des atermoiements de Leopold k

qui il avait demand^ vainement une avance de 15

millions. II r^solut de brusquer les choses. Le 17 avril

il communia des mains du cardinal de Montmorency,
k la grande indignation des gardes nationaux presents

qui firent entendre dans la chapelle des protestations

et des murmures. Le lendemain, 1 8 avril, il devait se

rendre a Saint-Cloud pour y passer les fetes de Paques,

comme il avait fait Tannee precedente. Le bruit s'etait

r^pandu que le voyage de Saint-Cloud n'^tait que le

debut d'un plus long voyage. La foule s'attroupa devant /

les Tuileries et, quand le roi voulut sortir, les gardes

nationaux, au lieu d*ouvrir le passage aux voitures, en

'

empecherent le depart. Lafayette a soupqonn^ que
Taffaire avait €i€ arrangee d'avance pour foumir au

roi le moyen de demontrer a TEmpereur et aux rois -

de TEurope qu'il etait garde comme un prisonnier

dans son palais. L*emeute aurait ete preparee dans ce

but par Danton. En remontant au chateau, la reine dit

h ceux qui Tentouraient : « Au moins, vous avouerez

que nous ne sommes pas libres. »

Louis XVI n'eut plus des lors aucun scrupule k
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tromper les r^volutionnaires. D se rendit le lendemain

k TAssemblee pour declarer qu'il etait libre et que

c'etait de sa pleine volonte qu'il avait renonce a son

voyage a Saint-Cloud. « J'ai accepte, dit-il, la Consti-

tution, dont la Constitution civile du clerge faitpartie.

Je la maintiendrai de tout mon pouvoir. » D se rendit

a la messe du cure constitutionnel de Saint-Gennain

TAuxerrois. D declara aux souverains, dans une cir-

culaire diplomatique, qu'il avait adhere a la Revolution

sans esprit de retour et sans reserves. Mais, en meme
temps, il faisait avertir les rois par Breteuil de n'attacher

aucune importance k ses declarations publiques.

Marie-Antoinette priait I'Empereur son frere de faire

ayancer 15 000 hommes a Arlon et Virton pourpreter

main-forte a Bouille. L'Empereur repondit, le 18 mai,

au comte de Durfort qui lui avait ete envoye k

Mantoue, qu'il enverrait les troupes, mais qu'il ne

pourrait intervenir qu'apres que le roi et la reine

seraient sortis de Paris et auraient repudie la Constitu-

tion par un manifeste. D refusa les 15 millions.

Louis XVI se procura de I'argent au moyen d'em-

prunts a des banquiers. II partit le 20juin,versminuit,

deguise en valet de chambre, dans une grosse berline

fabriquee tout expres. Le comte de Provence partit en

meme temps, mais par une autre route. D atteignit la

^ Belgique sans encombre. Mais Louis XVI, reconnu k

\ Sainte-Menehould par le maitre de poste Drouet, fut

larrete a Varennes. L'armee de BouiUe arriva trop tard

pour le delivrer. Les hussards stationnes a Varennes

passerent au peuple. La famille royale rentra k Paris
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au milieu d'une haie de gardes nationales accounies

des plus lointains villages pour empecher ce precieux

otage de passer a Tennemi. Le manifeste que Louis XVI
avait lance au depart pour condamner Tceuvre de la

Constituante et appeler ses fideles a Taide n'avait eu

pour effet que de mettre debout toute la France revo-

lutionnaire. Les aristocrates et les pretres refractaires

furent mis en surveillance, desarmes, internes. Les

plus ardents emigrerent et cette nouvelle emigration

affaiblit encore les forces sur lesquelles la royautei

aurait pu compter a I'interieur. Dans certains regiments
[

tous les officiers deserterent.

Toute la France crut que la fuite du roi etait le

prelude de la guene ^trangere. Le premier acte de

I'Assemblee, le 21_juinju matin, avait ete d'ordonner

la fermeture des frontieres, Tinterdiction de la sortie

du numeraire, des armes et des munitions. Elle mobilisa

les gardes nationales du Nord-Est et ordonna la levee

de 100 000 volontaires recrutes dans les gardes natio-

nales et payes a raison de 15 sols parjour. Elle delegua

plusieurs de ses membres, qu'elle investit de pouvoirs

presque illimites, pour recevoir dans les departements

les serments des troupes de ligne, visiter les forteresses,

les arsenaux, les magasins militaires. Sans meme
attendre I'arrivee de ces commissaires les villes de

I'Est s'etaient mises en etat de defense.

Les craintes d'une guerre etrangere n'etaient pas

chimeriques. Deja les relations diplomatiques etaient

rompues avec le pape. Le roi de Suede ordonna k tous t/

les sujets Suedois de quitter la France. L'imperatrice de
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Russie, Catherine II, mit en quarantaine notre charge

d'affaires Genet. UEspagne expulsa nos nationaux

par milliers. Elle ordonna des mouvements de troupes

en Catalogne et en Navarre. Quant a TEmpereur il

lanqa de Padoue, le 6 juillet, a tous les souverains une

circulaire pour les inviter a sejoindre a lui « de conseil,

de concert et de mesures pour revendiquer la liberty

et rhonneur du roi tres Chretien et de sa famille et

pour mettre des bornes aux extremites dangereuses de

la Revolution franqaise » . De retour k Vienne, il fit

dire a notre ambassadeur, le marquis de Noailles, de

cesser de paraitre a la Cour tant que durerait la suspen-

sion de Louis XVI. Son chancelier, le vieux Kaunitz,

signait avec la Prusse, le 25 juiUet, les preliminaires

d'un traite d'alliance offensive et defensive et projetait

de convoquer a Spa ou a Aix-la-Chapelle un Congres

europeen pour s'occuper specialement des affaires de

France.

La guerre cependant fut 6vitee, en grande partie

parce que Louis XVI demanda lui-meme k son

beau-frere de Tajoumer et parce que les chefs de la

Constituante, par crainte de la democratic, n'oserent

I

pas detroner le monarque parjure et fugitif et pref^-

Terent finalement lui rendre la couronne.

Le retour de Varennes, le spectacle des foules

armees et fremissantes, le silence impressionnant du

peuple de Paris qui resta couvert au passage de la

berhne royale, la lecture des joumaux democrates

remplis d'insultes et de cris de haine, tout cela fit

faiie de serieuses reflexions au couple royal. II
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comprit toute T^tendue de son unpopularity. D se dit

qu'une guerre ^trangere augmenterait Teffervescence

et menacerait sa securite personnelle. D eut peur.

Deja Monsieur songeait k se proclamer regent

pendant la captivite de son frere. Louis XVI, qui

n'avait en ses freres qu'une confiance limitee, ne voulut

pas abdiquer entre leurs mains. D retint TEmpereur.
« Le roi pense, ecrivit Marie-Antoinette k Fersen, le 8

juillet, que la force ouverte, meme apres une premiere

declaration, serait d'un danger incalculable non
seulement pour lui et sa famille, mais meme pour tous

les Fran^ais qui, dans Tinterieur du royaume, ne

pensent pas dans le sens de la Revolution. »

Or, il se trouva que les dirigeants de la Constituante

voulurent, eux aussi, conserve! la paix pour des motifs

multiples et graves. lis avaient ete effrayes de Texplo-

sion democratique et republicaine qui s'etait produite

k Paris et dans toute la France a la nouvelle de la.

fuite du roi. A Paris, le brasseur Santerre avait arme

2 000 Sans-Culottes, citoyens passifs, du faubourg

Saint-Antoine. On avait demoli un peu partout les

statues des rois. On avait efface sur toutes les enseignes

et jusque sur les plaques des rues le mot royal. De nom-
breuses et violentes petitions venues de Montpellier,

Clermont-Ferrand, Bayeux, Lons-le-Saunier, etc., exi-

geaient la punition du roi paijure, son remplacement

immediat et meme la republique. Les conservateurs

de TAssemblee se reunirent pour enrayer le mouve-
ment democratique. Des le 21 juin, Bailly se servit du

mot « enlevement » pour caracteriser Tevasion du roi.
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; L'Assembl^e s'appropria le mot, voulant par 1^ d^gager

la responsabilite personnelle de Louis XVI afin de le

maintenir eventuellement sur le trone. Le marquis de

Bouille, refugie en Luxembourg, facilita indirectement

la manoeuvre par le manifeste insolent ou il declara

qu'il etait seul responsable de I'evenement. Les Consti-

tuants le prirent au mot.

II n'y eut guere pamii les patriotes conservateurs

que le petit groupe des amis de Lafayette, La Roche-

foucaud, Dupont de Nemours, Condorcet, Achille

Duchatelet, Brissot, Dietrich, le maire de Strasbourg,

tous membres du club de 1789, pour pencher un
instant vers la Republique sans doute avec I'arriere-

pensee de placer a sa tete « le heros des Deux Mondes »

.

:, Mais Lafayette n'osa pas se prononcer. II avait eu

besoin de Tappui des Lameth pour faire face aux

attaques des democrates qui I'accuserent, par Torgane

de Danton, de complicite dans la fuite du roi. II se

rallia a Tavis de la majorite.

Quand ils apprirent que Louis XVI etait arrete, les

Constituants respirerent. Ds se dirent qu'ils pourraient

eviter la guerre. La personne de Louis XVI, Totage,

leur servirait de palladium. Le calcul s'etale dans le

journal officieux La Correspondance nationale du

25 juin. « Nous devons eviter de donner aux puissances

etrangeres, ennemies de notre Constitution, des pre-

textes de nous attaquer. Si nous detronons Louis XVI,

ils armeront toute I'Europe contre nous, sous pretexte
'' de venger un roi outrage. Respectons Louis XVI,

quoique coupable envers la nation franqaise d'une
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trahison infame, respectons Louis XVI, respectons sa

famille, non pour lui, mais pour nous. » Toutes les

bonnes gens qui voulaient la paix comprirent ce langage

et y applaudirent. D'ailleurs les Lameth avaient, pour

menager le roi, de bonnes raisons, puisqu'ils emar-

geaient deja sur la liste civile pour leur journal le

Logographe.

Pour maintenir Louis XVI sur le trone, ils firent

valoir encore que si on le detronait, on serait oblige

d'etablir une regence. Qui serait regent ? Le due

d'Orleans, mais le due serait-il reconnu sans opposi-

tion ? Les freres du roi, quoique emigres, gardaient des

partisans. lis seraient soutenus par les puissances

etrangeres. Puis le due d'Orleans etait entoure d'aven-

turiers. On I'accusait de subventionner les meneurs

populaires, notamment Danton, qui reclamait, en

effet, avec Real, la decheance de Louis XVI et son

remplacement par un garde de la royaute qui ne

pouvait etre que le due ou son fils, le due de Chartres,

le futur Louis-Philippe, dont la candidature fut

nettement posee dans la presse. Si on rejetait la regence,

irait-on jusqu'a la republique ? Mais la republique,.

reclamee par les Cordeliers, c'etait non seulement la

guerre exterieure, mais la guerre civile, car le peuple

ne paraissait pas prepare a ce gouvernement si nouveau

pour lui.

Les Constituants prefererent done garder Louis XVI

1

en prenant quelques precautions. lis nele remettraient'

en fonctions qu'apres avoir revise la Constitution et

quand il I'aurait acceptee et juree de nouveau. Sans
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doute Louis XVI serait forcement un roi discredite,

sans prestige. Les Lameth el Bainave s'en consolaient

aisement. lis se disaient qu'un fantoche, qui leur

devrait la conservation de sa couronne, ne pourrait

plus gouverner sans eux et sans la classe sociale qu'ils

representaient. Des le retour de Varennes, ils offrirent

a la reine leurs services qui furent acceptes avec
'^ empressement. Alliance sans bonne foi de part et

d'autre. Les Lameth et Barnave pensaient exercer

sous le nom du roi la realite du pouvoir. La reine et le

roi se reservaient de rejeter ces instruments des que le

peril serait passe.

Le roi fut done mis hors de cause par I'Assemblee,

malgre les vigoureux efforts de Robespierre. On ne fit

le proces qu'aux auteurs de son « enlevement », a

Bouille qui etait en fuite et a quelques comparses. Le

15 juillet, Barnave entraina le vote par un grand

discours ou il s'attacha a confondre la Republique

avec Tanarchie : « Je place ici la veritable question :

Allons-nous terminer la Revolution, allons-nous la

recommencer ? Vous avez rendu tous les hommes
egaux devant la loi, vous avez consacre I'egalite civile

et politique, vous avez repris pour TEtat tout ce qui

avait ete enleve a la souverainete du peuple, un pas de

plus serait un acte funeste et coupable, un pas de plus

dans la ligne de la liberte serait la destruction de la

royaute, dans la ligne de Tegalite, le destruction de la

propriete. »

Cet appel au conservatisme fut entendu de la

bourgeoisie. Mais le peuple de Paris, souleve par les
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Cordeliers et par les societes fraternelles, fut plus

difficile a convaincre. Les petitions et les manifesta-

tions menaqantes se succederent. Les jacobins, un
;

instant, se laisserent entrainer a demanderla decheance

du roi et « son remplacement par les moyens consti-

tutionnels», c'est-a-dire par une regence. Mais les

Cordeliers desavouerent cette petition orleaniste

redigee par Brissot et Danton. Le 17 Juillet, ils se

reunirent au Champ de Mars pour signer sur I'autel de

la patrie une petition franchement republicaine redigee

par Robert. L'Assemblee prit peur. Pretextant quel-

ques desordres etrangers au mouvement qui s'etaient

produits le matin au Gros-Caillou, elle ordonna au

maire de Paris de dissiper le rassemblement du Champ
de Mars. La foule paisible fut fusillee sans sommations,y
k sept heures du soir, par les gardes nationaux de

Lafayette qui entrerent au pas de course dans I'en-

ceinte. Les morts furent nombreux.

Apres le massacre, la repression. Un decret special,

veritable loi de surete generale, fit planer la terreur

sur les chefs des societes populaires qui furent arretes

et mis en jugement par centaines. Leurs joumaux
furent supprimes ou cesserent de paraitre. D s'agissait

de decapiter le parti democratique et republicain au

moment ou allaient s'ouvrir les elections a la Legisla-

tive. Deja toute la partie conservatrice des jacobins

avait fait scission, le 16 juillet, et avait fonde un
nouveau club dans le convent des Feuillants. A peu

pres seuls parmi les deputes, Robespierre, Anthoine,

Petion, Coroller resterent aux jacobins, mais furent
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assez heureux pour maintenir dans leur sillage la

plupart des clubs des departements.

Desormais les Feuillants, c'est-a-dire les fayettistes

et lamethistes reunis, s'opposent avec violence aux

jacobins, epures de leur aile droite. Pour I'instant les

premiers gardent le pouvoir. Adrien Duport, Alexandre

Lameth et Barnave negocient secretement avec

TEmpereur, par Tintermediaire de I'abbe Louis qu'ils

envoient a Bruxelles, pour maintenir la paix. Leopold

conclut de leurs avances que les revolutionnaires ont

eu peur de ses menaces de Padoue et qu'ils sont moins

dangereux qu'il ne I'avait suppose et, comme ils

promettent de sauver la monarchic, il renonce au

Congres et a la guerre, d'autant plus aisement qu'il se

rend compte, par les reponses tres froides faites par

les puissances a sa circulaire, que le concert europeen

contre la France est impossible a realiser. Pour masquer
sa reculade, il convient de signer avec le roi de Prusse

une declaration conjointe qui ne menaqait plus les

revolutionnaires qu'au conditionnel. Mais cette decla-

tation de Pillnitz du 25 aout 1791 est exploitee par

les princes qui affectent d'y voir une promesse de

poncours. Ceux-ci lancent, le 10 septembre, un violent

manifeste pour adjurer Louis XVI de refuser sa signa-

ture a la Constitution.

Nul doute que le triumvirat ne dut faire un serieux

effort pour decider le roi a donner sa signature, car il

la fit attendre du 3 au 14 septembre. Les triumvirs lui

representerent que la Constitution avait ete amelioree

par la revision a laquelle ils I'avaient soumise apres
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1

son retour. lis lui firent valoir notamment que la

Constitution civile du clerge n'etait plus desormais

une loi constitutionnelle, mais une loi ordinaire que le

corps legislatif pourrait par consequent modifier. Des

restrictions importantes avaient ete apportees k la

liberte des clubs. Si les conditions censitaires de

Teligibilite (le marc d'argent) avaient ete supprimees

pour les candidats a la deputation, en revanche celles

mises a I'electorat avaient ete aggravees. Ds ajouterent

qu'ils s'efforceraient de faire prevaloir a I'avenir le

systeme des deux chambres, qu'ils avaient tant com-

battu en septembre 1789, et ils s'engagerent encore a

defendre le veto absolu et le droit pour le roi de

nommer les juges. Le roi se soumit et tres habilement
|

il demanda a I'Assemblee une amnistie gene rale qui

fut votee d'enthousiasme. Aristocrates et republicains
^

furent remis en liberte. Partout des fetes s'organis^rentl

pour feter Tachevement de la Constitution. La boufA

geoisie croyait la Revolution terminee. Elle etait a la

joie, car le danger de la guerre civile et de la guerre

etrangere paraissait ecarte. Restait a savoir si ses

representants, les Feuillants, pourraient conduire a la.

fois la Cour et la nouvelle Assemblee qui allait se

reunir. Or, Robespierre, en faisant appel au desin-

teressement de ses collegues, leur avait fait voter un '^

decret qui les rendait tous ineligibles a la Legislative.

Un persormel politique nouveau etait a la porte.

Restait a savoir enfm si le parti democratique par-

dormerait a la bourgeoisie conservatrice la dure

repression dont il venait de patir et s'il consentirait a
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subir longtemps la domination des privilegi6s de la

richesse apres avoir renverse les privilegies de la

naissance.



CHAPITRE XI

LA GUERRE

A ne considerer que les apparences, la Legislative,

qui se reunit le l^octobre 1791, semblait devoir

continue! la Constituante, 136 de ses membres seu-

lement rallierent les Jacobins, tandis que 264 s'inscri-i

virent aux Feuillants. Mais le centre, les independants,

au nombre de 345, qui forment lamajorite, etaient

sincerement attaches a la Revolution. S'ils craignaient

de faire le jeu des factions, ils entendaient bien n'etre

pas dupes de la Cour dont ils se defiaient.

Les Feuillants etaient divises en deux tendances ou

plutot en deux clienteles. Les uns comme Mathieu

Dumas, Vaublanc, Dumolard, Jaucourt, Theodore

Lameth (frere d'Alexandre et de Charles) suivaient le

mot d'ordre du triumvirat. Les autres comme Ramond,
Beugnot, PastoreT7^^uvion, Daverhoult, Girardin (le

ci-devant marquis protecteur de Jean-Jacques

Rousseau) puisaient leurs inspirations aupres de

Lafayette.

Lafayette, qui etait odieux k la reine, souffrait dans
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sa vanity de n'etre pas dans le secret des relations des

triumvirs avec la Cour. Alors que ceux-ci allaient tres

loin dans la voie de la reaction, jusqu'a accepter les

deux Chambres, le veto absolu, la nomination des

juges par le roi, Lafayette s'en tenait k la Constitution

et repugnait k sacrifier les principes de la Declaration

des droits qu'il considerait comme son ceuvre. D n'avait

pas, autant que les Lameth, un interet personnel k

restaurer le pouvoir royal depuis que la Cour le tenait

a I'ecart.

Les divisions intestines des Feuillants leur firent

perdre, au mois de novembre 1791 , la mairie de Paris.

Apres la retraite de Bailly, Lafayette, qui s'etait demis

de ses fonctiohs de commandant de la garde nationale,

se laissa porter comme candidat a sa succession. Les

joumaux de la Cour combattirent sa candidature et

la firent echouer. Le .jacobin Potion fut elu, le

/16 novembre, par 6728 voix, tandis que le general au

jcheval blanc n'en obtint que 3126. Le nombre des

'abstentions fut enorme (il y avait 80 000 citoyens

actifs a Paris). Le roi et la reine se feliciterent du

resultat. Ds etaient persuades que les revolutionnaires

se perdraient par leurs propres exces. « Meme par

I'exces du mal, ecrivait Marie-Antoinette k Fersen, le

25 novembre, nous pourrons tirer parti plus tot

qu'on ne pense de tout ceci, mais il faut une grande

prudence. » C'etait la politique du pire.

Peu apres Lafayette fut pourvu du commandement
d'une armee sur la frontiere. Avant de partir il se

vengea de sa deconvenue electorale en faisant nommer
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au poste important de procureur general syndic du

departement de Paris un ami de Brissot, Rcederer,

centre le candidal des Lameth, I'ancien constituant

Dandre.

Pendant que les Feuillants s'affaiblissaient pari

leurs querelles, les Jacobins prenaient avec hardiesse
|

Tinitiative d'une politique d'action nationale contre
|

tous les ennemis de la Revolution, ceux de rinterieurj

et ceux de I'exterieur. filus de lamoyenne bourgeoisie,

qui achetait les biens nationaux et qui se livrait au

negoce, ils avaient pour preoccupation essentielle de

relever- l^assignat, qui perdait deja beaucoup sur

I'argent, et de restaurer le change dont la hausse nous

ruinait au profit de I'etranger. Le probleme econo- ^
mique se Uait pour eux etroitement au probleme

politique. Si la monnaie revolutionnaire subissait une

depreciation, c'est que les menaces des emigres et des

rois, c'est que les troubles provoques par les aristocrates

et les pretres detruisaient la confiance. D fallait, par

des mesures energiques, couper court aux esperances

et aux menees des contre-revolutionnaires et faire

reconnaitre la Constitution par I'Europe monar-

chique. C'est a ce prix seulement qu'on ferait cesser

la grave crise economique et sociale qui empirait.

A I'automne les troubles avaient recommence dans y
les villes et dans les campagnes. lis s'aggraverent avec

lliiver et durerent plusieurs mois. Dans les viUes ils

furent causes en premier lieu par le rencherissement ^
excessif des denrees sociales, sucre, cafe, rhum, que

la guene de races dechainee a Saint-Domingue
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rai^fiait. II y eut des d^sordres k Paris, k la fin de

Janvier 1792, autour des magasins et des boutiques

des epiciers, que la foule obligea sous menace de

pillage a baisser le prix de leurs marchandises. Les

sections des faubourgs commencerent k denoncer

« les accapareurs » et certains d'entre eux, comme
Dandre, Boscary, coururent quelques perils. Pour en-

rayer la hausse et frapper les sp^culateurs k la bourse,

les Jacobins firent le serment de se passer de sucre.

Dans les campagnes, le haut prix du ble fut k

I'origine des emeutes, mais celles-ci furent aussi une

protestation contre le maintien du regime feodal et

une replique violente aux menaces des emigres qui,

de I'autre cote de la frontiere, annonqaient I'invasion.

L'agitation fut peut-etre moins vaste et moins profonde

dans Tensemble que celle de 1789. Elle lui ressemble

pourtant par ses causes et par ses caracteres. D'abord

elle est spontan^e comme Tautre. Impossible d*y

trouver trace d'une action concertee. Les Jacobins

n*ont pas conseill^ cette action directe. lis en sont ef-

fray^s. lis cherchent k pr^venir les troubles, puis k les

reprimer. Les foules soulevees comptent sur les

autorites pour faire baisser le cout de la vie. Elles

reclament des reglementations et des taxes. Elles

pillent les proprietes des emigres, elles veulent mettre

dans I'impossibilit^ de nuire les aristocrates et les

pretres refractaires. Elles formulent ainsi confu-

sement un programme de defense r^volutionnaire

qui se r^alisera plus tard par degres.

Les attroupements autour des voitures de grains
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et les pillages des marches se produisent un peu

partout des le mois de novembre. En fevrier, les

maisons de plusieurs negociants de Dunkerque sont

saccagees. Un engagement sanglant couche sur le

pave du port 14 tues, 60 blesses. A Noyon, vers le

meme temps, 30 000 paysans armes de fourches, de
j

haUebardes, de fusils, de piques, marchant sous la'

conduite de leurs maires, arretent sur I'Oise des

bateaux charges de ble et les partagent. A la fin du

mois les bucherons et les cloutiers des forets de

Conches et de Breteuil, tambour battant et drapeau

deploye, entrainent les foules sur les marches de la

Beauce et forcent les municipalites a taxer non
seulement les grains, mais les ceufs, le beurre, les

fers, les bois, le charbon, etc. A fitampes, le maire

Simoneau, riche tanneur, qui employait 60 ouvriers,

voulut resister a la taxation. D fut tue de deux coups

de fusil. Les Feuillants et les Jacobins eux-memes
le celebrerent comme un martyr de la loi et firent

decreter une fete funebre en son honneur. Puis ce

furent les bucherons du Morvan qui arreterent le

flottage des buches et desarmerent la garde nationale

de Clamecy. Dans le centre et le midi les troubles

furent peut-etre plus graves encore. Les gardes natio-1

nales des villages du Cantal, du Lot, de la Dordogne,

de la Correze, du Gard, etc., se porterent, au mois de

mars, sur les chateaux des emigres, les incendierent ou
les devaliserent. Chemin faisant, elles for^aient les

riches aristocrates k verser des contributions en faveur

des volontaires qui partaient pour Tarm^e. Elles
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reclamaient la suppression complete du regime

i

seigneurial, elles demolissaient en attendant les

1 girouettes et les pigeonniers.

D est vrai que, dans les contrees royalistes, comme
./la Lozere, c'etalent les patriotes qui n'etaient pas en

surete. Le 26 fevrier 1792 et les jours suivants, les

paysans des environs de Mende, fanatises par leurs

pretres, avaient marche sur la ville, force les troupes

de ligne a I'evacuer pour se retirer a Marvejols et lev^

sur les patriotes des contributions pour les indemniser

de leurs joumees perdues. Dix patriotes avaient ete

emprisonnes, I'eveque constitutionnel garde en otage,

le club ferme, plusieurs maisons devastees. H faut

noter enfin que ces troubles royalistes de la Lozere

(precederent les troubles revolutionnaires du Cantal

et du Card qui leur servirent de replique.

Si on songe que, dans cet hiyer de 1791-1792, la

vente des biens d'Eglise est dej^ fort avancee,puisqu'il

en a ete vendu au 1^ novembre 1791 pour 1526

millions, on se rend compte des grands interets qui

poussent les paysans. La guerre menace. Son enjeu

est formidable. Si la Revolution est vaincue,lagabelle,

les aides, les tallies, les dimes, les droits feodaux dej^

supprimes seront retablis, les biens vendus restitues

k riglise , les emigres reviendront alteres de vengeances.

Gare a leurs manants ! Ceux-ci fremissent k cette

pens^e.

En 1789, la bourgeoisie des villes avait ete unanime

k s'armer pour reprimer avec la demiere vigueur les

jacqueries paysaimes et ouvrieres. Cette fois, la
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bourgeoisie est divis^e. La partie la plus riche, affol^e

depuis la fuite k Varennes, voudrait bien se reconcilier

avec la royaute. Elle forme le gros du parti feuillant

qui se confond de plus en plus avec I'ancien parti

monarchien et aristocrate. Elle craint la Republique

et la guerre. Mais I'autre partie de la bourgeoisie,

moins peureuse et moins riche, a perdu toute confiance
'

dans le roi depuis Varennes. Elle ne songe qu'a se

defendre et elle comprend qu'elle ne pourra le faire

qu'en gardant le contact avec la foule des travailleurs.

Ceux qui la dirigent s'efforcent done de prevenir
^^'-^

toute scission entre le peuple et la bourgeoisie. Petion '^ ^i^-v"

se plaint dans une lettre a Buzot, le 6 fevrier 1792,

que la bourgeoisie se separe du peuple : « Elle se

place, dit-il, au-dessus de lui, elle se croit au niveau

avec la noblesse qui la dedaigne et qui n'attend que

le moment favorable pour lliumilier... On lui a tant

repete que c'etait la guerre de ceux qui avaient contre

ceux qui n'avaient pas, que cette idee-la la poursuit

partout. Le peuple de son cote s'irrite contre la

bourgeoisie, il s'indigne de son ingratitude, et se

rappelle les services qu'il lui a rendus, il se rappelle

qu'ils etaient tous freres dans les beaux jours de la

liberte. Les privilegies fomentent sourdement cette

guerre qui nous conduit insensiblement a notre

mine. La bourgeoisie et le peuple reunis ont fait la

Revolution; leur reunion seule peut la conserve! .

»

Pour arreter les pillages et les incendies, la Legislative^

se hata d'ordonner, le 9 fevrier 1792, que les biens

des emigres seraient places sous la main de la nation.
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Le 29 mars, ce s^questre fut r^glement^. Le rapporteur

du decret, Goupilleau, le justifia en disant que les

emigres avaient cause a la France des prejudices

6nomies dont ils devaient reparation. En s'amiant

contre elle, ils Tavaient forcee k s'armer k son tour.

« Leurs biens sont les garants naturels des pertes et

des depenses de tout genre qu'ils occasionnent.

»

Gohier ajouta que si on leur laissait Temploi de leurs

revenus, ils s'en serviraient contre leur patrie. La

guerre n'etait pas encore declaree, mais dej^ elle

apparaissait toute proche k Thorizon.

Au milieu meme des troubles du centre de la France,

le 29 fevrier 1792, un ami de Robespierre, le para-

lytique Cputfiou,. depute du Cantal, declara k la

tribune de TAssemblee que, pour vaincre la coalition

qui se preparait, « il fallait s'assurer la force morale

du peuple, plus puissante que celle des armees », et

qu'il n*y avait pour cela qu'un moyen : se Tattacher

par des lois justes. D proposa de supprimer sans

indemnite tous les droits feodaux qui ne seraient pas

justifies par une concession reelle du fonds aux

censitaires. Seuls seraient conserves les droits dont les

seigneurs feraient la preuve, en exhibant les titres

primitifs, qu'ils realisaient cette condition. Si on

reflechit que jusque-la c*etait aux paysans a prouver

qu*ils ne devaient rien et que, maintenant, tout au

contraire, ce serait aux seigneurs k prouver qu'on

leur devait quelque chose et que la seule preuve

admissible serait la production d'un contrat qui

n'avait peut-etre jamais existe ou qui avait eu le temps
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de s'dgarer et de disparaitre, on comprendra toute la

portee de la proposition de Couthon. Les Feuillants

essayerent de la faire ecarter par une obstruction

persistante. L'Assemblee vota seulement, le ISJiiin-

1792, la suppression sans indemnite de tous les droits

casuels, c*est-^-dire des droits de mutation payes aux

seigneurs sous le nom de lods et ventes, a toute

transmission de propriete censitaire. Et encore, ceux

de ces droits casuels qui seraient justifies par le titre

primitif flirent-ils conserves. II faudra que Toppo-j

sition des Feuillants fut ecrasee par la Revolution

du 10 aout pour que le reste de la proposition de

Couthon passat dans la loi. C'est la guerre qui acheva

la liberation du paysan.

Cette guerre fut voulue k la fois par la gauche de v^

TAssemblee, par les fayettistes et par la Cour. Seuls

essayerent de maintenir la paix les Lameth d'une part

et de Tautre le petit groupe de democrates groupes

aux jacobins autour de Robespierre. Partisans de la

guerre et partisans de la paix etaient d'ailleurs inspires

par des vues differentes et meme opposees.

La gauche etait guidee par deux deputes de Paris,^

Brissot et Condorcet, et par des brillants orateursl

envoyds par le departement de la Gironde, Vergniaud,

Gensonne, Guadet, aupres desquels se distinguaient

encore le declamateur Isnard, le pasteur Lasource,

I'eveque constitutionnel du Calvados Fauchet, rheteur

grandiloquent qui s'etait prononce apres Varennes

pour la Republique. A Textreme-gauche enfin trois

deputes unis d'une etroite amitie, Basire, Merlin de
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Thionville et Chabot, hommes de plaisir et d'argent,

formaient le trio cordelier. lis n'avaient pas grande

influence sur TAssemblee, mais ils exerqaient une

action considerable sur les clubs et les societes popu-

laires.

Brissot fut le directeur de la politique etrangere

de la gauche. D avait vecu longtemps en Angleterre

ou il avait fonde un journal et un cabinet de lecture

qui n'avaient pas reussi et dont la liquidation lui

avait attire un proces scandaleux. Un instant il avait

eu maille a partir avec la police de Louis XVI et avait

meme ete emprisonne a la Bastille comme auteur ou

colporteur de libelles contre Marie-Antoinette. Un peu

plus tard il avait specule avec le banquier genevois

Claviere sur les titres de la dette des Etats-Unis et

avait fait a cette occasion un bref voyage en Amerique

d'ou il avait rapporte un livre hatif. Ses ennemis

pretendaient que presse d'argent il s'etait mis avant

1789 aux gages de la police. C'etait certainement

un homme actif, plein d'imagination et de ressources,

peu scrupuleux sur le choix des moyens. D etait passe

successivement du service du due d'Orieans a la suite

de Lafayette. D detestait les Lameth dont il combat-

tait, a la societe des amis des Noirs qu'il avait fondee,

la politique coloniale reactionnaire. Les Lameth

lui reprochaient d'avoir provoque par ses campagnes

antiesclavagistes la revoke des iles et le pillage des

plantations. Dans la crise de Varennes il avait d'abord

soutenu la Republique comme Achille du Chatelet

rami de Lafayette, puis il s'etait rallie subitement
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et sans transition a la solution orleaniste. Son election

k la Legislative, tres disputee, n'avait ete possible,

comme celle de Condorcet d'ailleurs,queparrappoint

des voix fayettistes. Bref, un homme equivoque, un
intrigant qui allait etre le chef le plus en vue de la

nouvelle Assemblee, son homme d'Etat.

Le ci-devant marquis de Condorcet, gros person-

nage academique, ancien ami de d'Alembert et le

survivant le plus notoire de I'ecole des Encyclopedistes,

etait, comme Brissot, un caractere ondoyant et divers.

En 1789 il avait defendu a TAssemblee de la noblesse

de Mantes les ordres privilegies, il s'etait ensuite

montre hostile a la Declaration des droits de Thomme.
En 1790 il avait ecrit contre les clubs et pour la

monarchie, proteste contre la suppression des titres

de noblesse, contre la confiscation des biens du clerge,

contre les assignats. Avec Sieys il avait ete un desj

fondateurs du club fayettiste de 1789 ce qui ne Tavaiti

pas empeche, apres Varennes, d'adherer bruyamment
a la Republique.

On comprend que Brissot et Condorcet se soient^

entendus facilement avec les deputes de la Gironde / ^y

qui represehtaient les interets des negociants bordelais.J

Le commerce souffrait de la crise economique et

appelait des mesures energiques pour la resoudre.

Condorcet, qui etait directeur de la Monnaie et qui

avait beaucoup ecrit sur les assignats, passait pour
un financier.

Brissotins et Girondins etaient convaincus que les

troubles qui arretaient les affaires provenaient essen-
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tiellement de Tinquietude causee par les dispositions

presumees des puissances etrangeres et les menaces

des emigres. Un seul remede : forcer les rois a recon-

naitre la Revolution, obtenir d'eux, par une somma-

tion et au besoin par la guerre, la dispersion des

rassemblements d'emigres et en meme temps frapper

tous leurs complices a Tinterieur, en premiere ligne

les pretres refractaires. Brissot montrait les rois

desunis, les peuples prets a se soulever a Texemple

des Fran^ais, il predisait une victoire facile, s'il fallait

combattre.

Les fayettistes firent chorus. La plupart etaient

v^ d'anciens nobles, militaires dans Tame. La guerre leur

donnerait des commandements et la victoire leur

rendrait I'influence et le pouvoir. Appuyes sur leurs

soldats, ils seraient assez forts pour maitriser les

Jacobins et dieter leur volonte k la fois au roi et k

TAssemblee. Le comte de Narbonne, qu'ils pousserent

bientot au ministere de la guerre, s^effor^a de realiser

leur politique. Brissot, Claviere, Isnard se rencontrerent

dans le sdon de Madame de Stael avec Condorcet,

Talleyrand et Narbonne.

Dans ces conditions, I'Assemblee fut facile a

entrainer. La discussion ne fut longue que sur les

mesures a prendre contre les pretres refractaires, car

les fayettistes, partisans de la plus large tolerance

religieuse, repugnaient a abandonner la politique

qu'ils avaient fait triompher dans le decret du 7 mai

1791. Finalement, le decret du 31 octobre 1791

donna deux mois au comte de Provence pour rentrer
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en France sous peine de decheance de ses droits au

trone; le decret du 9 novembre donna aux emigres y
jusqu'au 1^ Janvier pour en faire autant sous peine

d'etre consideres comme suspects de conspiration

et de voir les revenus de leurs terres sequestres et

pergus au profit de la nation ;le decret du 29 novembre

priva de leurs pensions les pretres refractaires qui ne

preteraient pas un nouveau serment purement civique

et donna le droit aux administrations locales de les

deporter de leur domicile en cas de troubles et de les

frapper en outre d'incapacites varices. Un autre decret

enfin du meme jour invita le roi ^ « requerir les

electeurs de Treves et de Mayence et autres princes

d'Empire qui accueillent les Franqais fugitifs de

mettre fin aux attroupements et enrolements qu'ils

tolerent sur la firontiere. » Le roi etait prie en outre

de terminer au plus tot avec TEmpereur et I'Empire ^

les negociations entamees depuis longtemps pour

indemniser les seigneurs allemands possessionnes en

France et leses par les arretes du 4 aout.

Louis XVI et Marie-Antoinette accueillirent avec

une joie secrete les initiatives belliqueuses des

Brissotins. S'ils avaient invite Leopold, apres leur

arrestation a Varennes, a ajoumer son intervention,

c'etait uniquement pour ecarter de leur tete le danger

imminent. Mais aussitot que Louis XVI avait retrouve

sa couronne, ils avaient presse Leopold avec de vives

instances de mettre ^ execution ses menaces de Padoue

et de Pillnitz en convoquant le plus tot possible le

Congres des rois qui mettrait les revolutionnaires k la
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raison. « La force arm^e a tout detruit, il n'y a que la

force armee qui puisse tout reparer » , ^crivait Marie-

Antoinette a son frere, des le 8 septembre 1791. Elle

s'imaginait naivement que la France allait trembler

des que I'Europe monarchique eleverait la voix et

brandirait ses armes. Elle connaissait mal et TEurope

et la France, et son erreur vient sans doute de la

joyeuse surprise qu'elle eprouva quand elle vit les

hommes memes qui avaient dechaine la Revolution,

les Barnave, les Duport et les Lameth, se transformer

en courtisans, bruler ce qu'ils avaient adore et s'abaisser

au role de suppliants et de conseillers. Elle crut que

les Feuillants representaient la nation et qu'ils n'etaient

devenus si sages que parce qu'ils avaient eu peur et

elle essaya de faire partager sa conviction a Leopold.

Celui-ci se montra d'abord tres recalcitrant. Sa sceur

Marie-Christine, regente des Pays-Bas, lui signalait

le danger d'une nouvelle revolte de la Belgique si la

guerre eclatait avec la France. Marie-Antoinette

desesperait de venir a bout de I'inertie de I'Empereur

quand I'Assemblee lui offrit le moyen de ranimer

le conflit diplomatique. Aussitot Louis XVI ecrivit,

|le 3 decembre, une lettre personnelle au roi de Prusse

Frederic-Guillaume, pour lui demander de venir a

son secours : « Je viens de m'adresser, lui disait-il,

k TEmpereur, a I'imperatrice de Russie, aux rois

d'Espagne et de Suede et je leur presente I'idee d'un

Congres des principales puissances de TEurope,

appuye d'une force armee, comme la meilleure

maniere pour arreter ici les factieux, donner les
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moyens de retablir un ordre de choses plus desirable

et empecher que le mal qui nous travaille puisse

gagner les autres Etats de TEurope. » Le roi de Prusse

ayant reclame une indemnite pour les depenses que

causerait son intervention, Louis XVI lui promit de le

dedommager en argent.

Bien entendu il dissimula aux Lameth ces tracta-

tions secretes, mais il leur demanda cependant conseil

au sujet de la sanction des decrets de TAssemblee. Les

Lameth etaient profondement irrites contre une

Assemblee rebelle a leurs directions. Les attaques des

Brissotins contre les ministres de leur parti les avait

indignes. lis se trouvaient rejetes de plus en plus vers y
la Cour et vers I'Autriche pour chercher un point

d'appui contre les Jacobins. Ds conseillerent au roi de

faire deux parts dans les decrets. D accepterait celui

qui privait eventuellement Monsieur de la regence et

celui qui I'invitait a lancer un ultimatum aux Electeurs

de Treves et de Mayence et ^ negocier avec TEmpereur,

mais il opposerait son veto aux mesures contre les

Emigres et contre les pretres. En protegeant les emigres

et les pretres, les Lameth voulaient sans doute preparer /
le ralliement ^ leur parti de tous les elements conser-

vateurs. lis voulaient aussi inspirer confiance a

I'Empereur, en lui prouvant que la Constitution laissait

au roi un pouvoir reel. Car toute leur politique reposait

sur une entente cordiale et confiante avec Leopold.

Ds esperaient que celui-ci, qui etait reste pacifique,

emploierait ses bons offices aupres des Electeurs

menaces pour obtenir leur soumission amiable. La
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guerre serait ainsi evitee, mais Tattitude belliqueuse

qu'ils conseillaient a Louis XVI aurait Favantage de lui

ramener la popularite. Ce ne serait qu'une manoeuvre

de politique interieure.

Si les Lameth avaient pu lire la correspondance

secrete de Marie-Antoinette, ils auraient compris toute

la gravite de Timprudence qu'ils commettaient. « Les

imbeciles, ecrivait-elle a Mercy, le 9 decembre, ils ne

voient pas que s'ils font telle chose [s'ils menacent les

Electeurs], c'est nous servir, parce qu'enfin il faudra

bien, si nous commenqons, que toutes les puissances

s'en melent pour defendre les droits de chacun. »

Autrement dit, la reine esperait bien faire sortir de

Tincident I'intervention armee qu'elle reclamait

vainement a son frere.

Louis XVI suivit de point en point les conseils

des Lameth. D frappa de son veto les decrets sur les

pretres et les emigres et, le 14 decembre, il vint

declarer solennellement k TAssemblee que : « Repre-

sentant du peuple, il avait senti son injure » et qu'en

consequence, il avait fait savoir a I'filecteur de Treves

que « si, avant le 15 de Janvier, il n'avait pas fait cesser

dans ses Etats tout attroupement et toutes dispo-

sitions hostiles de la part des Fran^ais qui s'y sont

reftigies, il ne verrait plus en lui qu'un ennemi de la

France ». Les applaudissements qui avait salue cette

declaration fanfaronne etaient a peine eteints que,

rentre au chateau, il prescrivait k Breteuil de faire

savoir a TEmpereur et aux souverains qu'il souhaitait

ardemment que TElecteur de Treves ne fit pas droit k
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son ultimatum : « Le parti de la Revolution en conce-

vrait trop d'arrogance et ce succes soutiendrait la ma-
chine pendant un temps. » II demandait aux puissances

de prendre I'affaire en mains. « Au lieu d'une guerre

civile, ce sera une guerre politique et les choses de la

France en seront bien meilleures... L'etat physique et

moral de la France fait qu'il lui est impossible de la

soutenir [cette guerre] une demi-campagne, mais il

faut que j'aie I'air de m'y livrer franchement, comme
je I'aurais fait dans des temps precedents... D faut que

ma conduite soit telle que, dans le malheur, la nation

ne voie de ressource qu'en se jetant dans mes bras. »

Toujours meme duplicite naive et meme illusion sur

la force de la Revolution. Louis XVI precipitait la

France dans la guerre avec Tespoir que cette guerre

toumerait mal et que la defaite lui rendrait son

pouvoir absolu. II preparait cette defaite en sabotant

de son mieux la defense nationale. H arretait les

fabrications et son ministre de la marine Bertrand de

Moleville encourageait Temigration des officiers en

leur procurant des conges et des passeports.

La guerre tarda quelques temps encore par suite de

la resistance de Robespierre appuye sur une partie des

Jacobins et de la resistance des Lameth appuyes sur

la majorite des ministres et sur Leopold.

Depuis le massacre des r^publicains au Champ de

Mars, Robespierre se defiait de Brissot et de Condorcet,

dont les fluctuations poHtiques et les attaches fayet-

tistes inquietaient sa clairvoyance. Les Girondins, les

Vergniaud, les Guadet, les Isnard, avec leurs outrances
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verbales, leurs declamations creuses, lui paraissaient

des rheteurs dangereux. D connaissait leurs gouts

aristocratiques, leurs liaisons etroites avec le mercan-

tilisme, et il se mettait en garde. Depuis qu'il avait

combattu la distinction des citoyens actifs et passifs,

le cens electoral et le cens d'eligibilite,les restrictions

apportees au droit de reunion, de petition et d'asso-

ciation, le privilege reserve a la bourgeoisie de porter

les armes, depuis qu'il s'etait energiquement prononce

contre le retablissement du roi parjure dans ses

fonctions royales et qu'il avait demande la reunion

d'une Convention pour dormer k la France une nou-

velle Constitution, depuis qu'k peu pres seul parmi les

Constituants il 6tait reste aux Jacobins et qu'il les avait

empeches de se dissoudre en resistant courageusement

k la repression feuillantine, il etait devenu le chef

linconteste du parti democratique. On connaissait sa

jprobite rigide, son eloignement pour tout ce qui

Iressemblait a I'intrigue, et son ascendant sur le peuple

et sur la petite bourgeoisie etait unmense.

1/ Or Robespierre, send par sa defiance, comprit

tout de suite qu'en proposant la guerre, la Cour

in'etait pas sincere puisqu'en frappant de son veto

lies decrets sur les pretres et sur les emigres et en

/encourageant ainsi indirectement la continuation des

troubles, elle enlevait a la Revolution le moyen de

conduire cette guerre k lavictoire.Desle lOdecembre,

dans une adresse aux societes affiliees qu'il redigea

au nom des Jacobins, il d^non^a a la France la

manoeuvre des Lameth et de la Cour qui voulaient

244



prolonger I'anarchie pour ramener le despotisme. D se

demanda bientot si Brissot et ses amis, qui poussaient

k la guerre, desiree par la Cour, ne se livraient pas k

une surenchere savamment combinee pour orienter

la Revolution dans une voie dangereuse. « A qui

confierez-vous, leur disait-il le 12 decembre aux

Jacobins, la conduite de cette guerre ? Aux agents

du pouvoir executif ? Vous abandonnerez done la

surete de I'empire a ceux qui veulent vous perdre.

De la resulte que ce que nous avons le plus a craindre,

c'est la guerre. » Et, comme s'il avait lu dans la pensee

de Marie-Antoinette, il ajoutait : « On veut vous

amener a une transaction qui procure a la Cour une

plus grande extension de pouvoir. On veut engager

une guerre simulee, qui puisse donner lieu a une

capitulation.

»

En vain Brissot essaya-t-il, le 16 decembre, de

dissiper les preventions de Robespierre et de lui demon-

trer que la guerre etait necessairepourpurgerla liberte

des vices du despotisme et pour la consolider.

« Voulez-vous, dit Brissot, detruire d'un seul coup

Taristocratie, les refractaires, lesmecontents,detruisez

Coblentz. Le chef de la nation sera force de regner

par la Constitution, de ne voir son salut que dans

Tattachement a la Constitution, de ne diriger sa

marche que d'apres elle. » En vain Brissot essaya-t-il

de faire vibrer la corde de ITionneur national et de

faire appel a I'interet : « Peut-on balancer de les

attaquer [les princes allemands] ? Notre honneur,

notre credit public, la necessite de moraliser et de
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consolider notre Revolution, tout nous en fait la

loi.

»

Robespierre, le 2 Janvier 1792, soumit son systeme

k une critique aigue et spirituelle. D constata que la

guerre plaisait aux emigres, qu'elle plaisait a la Cour
et aux fayettistes. Brissot ayant dit qu'il faUait

bannir la defiance, il lui decocha ce trait, qui porta :

« Vous etiez destine k defendre laliberte sans defiance,

sans deplaire k ses ennemis, sans vous trouver en

opposition ni avec la Cour ni avec les ministres, ni

avec les moderes. Comme les routes du patriotisme

sont devenues pour vous faciles et riantes ! » Brissot

avait dit que le siege du mal etait k Coblentz. « D
n'^st done pas a Paris ? interrogeait Robespierre. D
n'y a done aucune relation entre Coblentz et un autre

lieu qui n'est pas loin de nous ? » Avant d'aller fi:apper

la poignee d*aristocrates du dehors, Robespierre

voulait qu'on reduisit k merci ceux du dedans et

qu'avant de propager la Revolution chez les autres

peuples, on I'affermit d'abord en France meme. D
raillait les illusions de la propagande et ne voulait pas

croire que les peuples etrangers fussent murs pour se

soulever k notre appel contre leurs tyrans. « Les

missionnaires armes, disait-il, ne sont aimes par

personne. » D craignait que la guerre ne finit mal.

D montrait Tarmee sans officiers ou avec des officiers

aristocrates, les regiments incomplets, les gardes

nationales sans armes et sans equipements, les places

sans munitions. D prevoyait qu'en cas de guerre

victorieuse, la liberty risquerait de tomber sous les
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coups des generaux ambitieux. D annon^ait C6sar.

Pendant trois mois Robespierre et Brissot se

livrerent a la tribune du club et dans les joumaux une

lutte ardent qui divisa ajamaisle parti revolutionnaire.

Du cote de Robespierre se grouperent tous les futurs

Montagnards, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins,

Marat, Panis, Santerre, Anthoine. Danton, selon son

habitude, equivoqua. Apres avoir d'abord suivi

Robespierre, il se rangea finalement du cote de

Brissot quand il vit que decidement la majority du

club et des societes affiliees penchait pour la guerre.

Entre Robespierre et Brissot le desaccord etait

fondamental. Robespierre ne croyait pas qu'aucune

conciliation fut possible entre le roi paijure et la

Revolution. II attendait le salut d'une crise interieure

qui renverserait la monarchie traitresse, et cette crise

il voulait la provoquer en se servant de la Constitution

elle-meme comme d*une arme legale. D conseillait k

TAssemblee d'annuler le veto royal pour cette raison

que le veto ne pouvait s'appliquer qu'aux lois ordi-

naires et non aux mesures de circonstance. L'annu-

lation du veto aurait donne le signal de la crise qu'il

esperait. Brissot, au contraire, ne voulait pas engager

contre la Cour un combat k mort. II se proposait

seulement de la conquerir a ses vues par une tactique

d'intimidation. D n'etait revolutionnaire qu'^ I'exte-

rieur. D craignait, avec les Girondins, la domination /

de la rue, Tassaut contre les proprietes. D ne voulait

pas d'une crise sociale. Robespierre, k Toppose,

tout en affichant un grand respect pour la Constitution,
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cherchait dans ses dispositions les moyens de la

reformer et de vaincre le roi.

Les Lameth et le ministre des affaires etrangeres

Delessart se flattaient cependant qu'Hs eviteraient la

guerre, grace a Leopold avec lequel ils correspondaient

secretement. L'Empereur fit en effet pression sur

I'Electeur de Treves pour qu'il dispersat les rassem-

blements d'emigres et Tfilecteur s'executa. Leopold

en avisa la France par une note du 21 decembre, qui

arriva a Paris au debut de Janvier. Le pretexte de

guerre s'evanouissait. Mais I'Empereur, dans cette

meme note, avait justifie son attitude au moment de

Varennes. D s'etait refuse a desavouer sa declaration

de Pillnitz et il avait ajoute que si on attaquait I'Elec-

teur de Treves, il viendrait k son secours. Brissot

releva cette fin de la note autrichienne pour reclamer

de nouvelles explications. Le ministre de la guerre

Narbonne, qui venait d'inspecter les places de I'Est,

y affirma que tout etait pret. L'Assemblee invita le roi,

^ le 25 Janvier 1792, a demander a TEmpereur « s'il

renonqait a tout traite et convention diriges contre la

souverainete. Tindependance et la surete de la nation »

,

autrement dit a exiger le desaveu formel de la decla-

ration de Pillnitz. Aussitot I'Autriche resserra son

alliance avec la Prusse, et la Prusse fit savoir a la

fprance, le 20 fevrier, qu'elle considererait I'entree des

iFrangais en Allemagne comme un casus belli. Brissot

n'en fut que plus ardent a precher la guerre offensive

et I'attaque brusquee. Son allie, le ministre Narbonne,

appuye par les generaux d'armee, demanda k
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Louis XVI le renvoi de son collegue Bertrand de

Molleville qu'il accusait de trahir son devoir, et il lui

demanda aussi de chasser de son palais les aristocrates

qui s'y trouvaient encore. Louis XVI, outr^ de son

audace, lui retira son portefeuille.

Aussitot la Gironde prit feu. La Constitution ne

permettait pas k I'Assemblee de forcer le roi k changer

ses ministres, mais elle lui donnait le droit d'accuser

ceux-ci devant la Haute-Cour pour haute trahison.

Brissot prononqa, le 10 mars, contre le ministre des

affaires etrangeres Delessart, attache a la paix, un
violent requisitoire. II lui reprocha d'avoir derobe a

la connaissance de TAssemblee des pieces diploma-

tiques importantes, de n'avoir pas execute ses deci-

sions et d'avoir apporte dans la negociation avec

I'Autriche « une lachete et une faiblesse indignes de

la grandeur d'un peuple libre ». Vergniaud appuya

Brissot dans une harangue fougueuse ou il menagait

la reine a mots couverts. Le decret d'accusation

traduisant Delessart devant la Haute-Cour fut vot6

a une grande majorite. Narbonne etait venge et la

guerre devenait inevitable.

Les Lameth conseillerent au roi la resistance. Ds

lui firent craindre le sort de Charles I^r, qui avait aban-

donne son ministre Strafford dans des circonstances

analogues. lis lui conseillerent de dissoudre TAssem-

blee et de maintenir Delessart en fonctions. Mais les

Brissotins resterent maitres de la situation. lis firent

courir le bruit qu'ils aUaient denoncer la reine,

suspendre le roi et proclamer le dauphin. Ce n'etait
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qu'une adroite manoeuvre pour s'emparer du pouvoir,

car ils negociaient en meme temps avec la Cour par

Tintemiediaire de Laporte, intendant de la liste civile.

Louis XVI se resigna a renvoyer ses ministres

feuillants pour prendre des ministres jacobins, presque

tous amis de Brissot ou des Girondins : Claviere aux

finances, Roland a Tinterieur, Duranthon a la justice,

Lacoste k la marine, De Grave k la guerre, Dumouriez
aux affaires etrangeres. Dumouriez, ancien agent

secret de Louis XV, aventurier venal et discredite,

^tait ITiomme fort du cabinet, n avait promis au roi

de le defendre contre les factieux en achetant ou en

paralysant leurs chefs. Son premier soin fut de se

rendre aux Jacobins coiff^ du bonnet rouge pour

endormir leurs defiances. II se crea habilement

parmi eux une clientele par des places distribuees a

propos. D fit de Bonnecarrere, ancien president du

comite de correspondance du club, un directeur des

services de son ministere, du joumaliste Lebrun, ami

de Brissot, du joumaliste Noel, ami de Danton, des

chefs de bureau, etc. Les attaques contre la Cour

cesserent dans la presse girondine. Louis XVI et Marie-

Antoinette reprirent confiance. Puis Dumouriez

voulait la guerre. Par Ik il allait au devant de leurs

voeux.

Leopold mourut subitement le l^r mars. Son

successeur, le jeune Francois II, militaire dans Tame,

^tait bien decide d'en finir. Aux demieres notes

frangaises il repondit par des refus sees et peremptoires,

mais il se garda bien de declarer la guerre, parce que.
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suivant le conseil de Kaunitz, en mettant le bon droit

de son cote, il se reserverait le droit de faire des

conquetes a titre d'indemnites.

Le 20 avril, Louis XVI se rendit k TAssemblee

pour proposer, du ton le plus indifferent, de declarer

la guerre au roi de Boheme et de Hongrie. Seul le

lamethiste Becquey essaya courageusement de lutter

pour la paix. II montra la France divisee et troublee,

les finances en mauvais etat. Cambon Tinterrompit :

« Nous avons de Targent plus qu'il n'en faut ! »

Becquey continua en decrivant la disorganisation

de la marine et de Tarmee. II affirma que la Prusse,

dont Dumouriez n'avait rien dit dans son rapport,

soutiendrait TAutriche et que si la France penetrait

dans le Brabant, la HoUande et TAngleterre se

joindraient a la coalition. II fut ecoute avec impa-

tience et souvent interrompu. Mailhe, Daverhoult,

Guadet reclamerent un vote inmiediat et unanime.

Seules une dizaine de voix voterent contre.

Cette guerre, desiree par tous les partis, a Texcep-

tion des Montagnards et des Lamethistes, comme une

manoeuvre de politique interieure, allait dejouer tous

les calculs de ses auteurs.





CHAPITREXn

LERENVERSEMENTDU TRONE

Brissot et ses amis, en dechainant la guerre, avaient

reussi a s'emparer du pouvoir. Ds ne pouvaient le

garder qu'a une condition : la victoire prompte et

decisive sur I'ennemi.

Dumouriez ordonna I'offensive aux trois armees

deja concentrees sur la frontiere. Les Autrichiens

n'avaient a opposer h nos 100 000 hommes que

35 000 soldats en Belgique et 6000 dans le Brisgau.

Les Prussiens commenqaient seulement leurs prepa-

ratifs. Une attaque brusquee nous vaudrait Toccupa-

tion de toute la Belgique qui se souleverait a la vue

des trois couleurs.

Mais nos generaux, Lafayette, Rochambeau et

Luckner, qui avaient applaudi aux fanfaronnades

de Narbonne, etaient devenus tout a coup tres

circonspects. Ds se plaignaient que leurs armees

n'etaient pas pourvues de tous leurs equipages.

Rochambeau surtout n'avait pas confiance dans les

bataillons de volontaires qu'il jugeait indisciplines.
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D mit beaucoup de mauvaise volonte k executer

Toffensive qui lui etait prescrite. La colonne de

gauche, partie de Dunkerque, arriva devant Fumes
ou il n'y avait personne. Elle n'osa entrer et s'en

retouma. La colonne du centre, partie de Lille pour

prendre Toumai, se replia precipitamment sans avoir

combattu, a la vue de quelques hulans. Deux regi-

ments de cavalerie qui la precedaient se debanderent

en criant a la trahison. Ds refluaient jusqu'^ Lille

et mettaient a mort leur general Theobald Dillon
' ainsi que quatre individus soupqonnes d'espionnage.

Seul le 2^ bataillon des volontaires parisiens fit bonne

contenance. II protegea la retraite et ramena un canon

pris a Tennemi. La colonne principale enfin, comman-
dee par Biron, s'empara du Quievrain devant Mons, le

28 avril, mais battit en retiaite le lendemain en grand

desordre sous le pretexte que les Beiges n'accouraient

pas a son appel. Lafayette, qui de Givet devait donner

la main a Biron vers Bruxelles, suspendit sa marche a

Tannonce de sa retraite. Seul Custine,avecune colonne

formee a Belfort, atteignit I'objectif fixe. D s'empara

de Porrentruy et des gorges du Jura qui commandaient

Faeces de la France-Comte.

Robespierre, qui, le jour meme de la declaration

de guerre, avait somme les Girondins de nommer des

generaux patriotes et de renvoyer Lafayette, s'ecria

que les revers justifiaient ses previsions : « Non ! je

ne me fie point aux generaux et, faisant quelques

exceptions honorables, je dis que presque tous

regrettent Tancien ordre de choses, les faveurs dont
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dispose la Cour, je ne me repose que sur le peuple,

sur le peuple seul » (l^r mai, aux Jacobins.) Marat et

les Cordeliers crierent a la trahison. Et, de fait,

Marie-Antoinette avait communique a Tennemi

le plan de campagne.

Les generaux rejeterent hautement toutes les

responsabilites sur Tindiscipline des troupes.

Rochambeau donna brusquement sa demission.

De nombreux officiers deserterent. Trois regiments

de cavalerie, les Hussards de Saxe et de Bercheny,

le 12 mai, le Royal Allemand, le 6 mai, passerent a

I'ennemi. Le ministre de la guerre De Grave, donnant

raison aux generaux, ne voulut pas entendre parler

d'offensive. N'ayant pu convaincre ses collegues, il

donna sa demission, le 8 mai, et fut remplace par

Servan, plus docile aux directions de Dumouriez.

En vain, les Brissotins s'efforcerent de rassurer et

d'apaiser les generaux. lis prononcerent dans la presse

et dans TAssemblee une vigoureuse attaque contre

Robespierre et ses partisans, qu'ils representerent

comme des anarchistes. Le 3 mai, Lasource et Guadet

s'unirent a Beugnot et a Viennot-Vaublanc pour faire

decreter Marat d'accusation devant la Haute-Cour.Par

compensation I'abbe Royou, redacteur de VAmi du
Roi, eut le meme sort que Marat. Une loi renfor^a la

discipline militaire, et les assassins de Th. Dillon furent

recherches et severement punis. Mais Lafayette, qui,

des le premier jour, avait emis la pretention de traiter

avec les ministres sur le pied d'egalite, repoussa toutes

les avances des Brissotins. Le remplacement de De
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Grave par Servan, sur lequel fl n'avait pas et6 consulte,

I'avait aigri centre Ehimouriez. II se rapprocha defini-

tivement des Lameth pour tenir tete aux menaces
des democrates. D prit Charles et Alexandre Lameth
dans son amiee, leur confia des commandements, il

eut une entrevue, vers le 12 mai, a Givet, avec Adrien

Duport et Beaumetz et il se decida ensuite k une
demarche qui, de la part d'un chef d'amiee devant

I'ennemi, etait une trahison. II envoya a Bruxelles

aupres de I'ambassadeur autrichien, Mercy-Argenteau,

un emissaire, Tex-jesuite Lambinet, pour lui declarer

que, d'accord avec les autres generaux, il etait pret a

marcher sur Paris avec ses troupes pour disperse! les

Jacobins, rappeler les princes et les emigres, supprimer

la garde nationale, etablir une seconde chambre. II

sollicitait auparavant une suspension d'armes et une

declaration de neutralite de la part de I'Empereur.

Mercy-Argenteau, qui partageait les preventions de la

reine contre le general, crut que ses propositions

cachaient un piege. II le renvoya s'adresser a la Cour

de Vienne.

Les trois generaux deciderent alors dans une confe-

rence tenue a Valenciennes le 18 mai, d'arreter en fait

les hostilites. lis flrent tenir aux ministres un memoire

pour leur representer que toute offensive etait impos-

sible. Les aides de camp de Lafayette, La Colombe et

Berthier, declaraient a Roland que les soldats etaient

des laches. Roland indigne denon(5ait leurs propos

alarmistes a Lafayette lui-meme, qui couvrit ses aides

de camp et repondit a Roland sur le ton le plus mepri-
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sant. Le general ecrivait alors a Jaucourt qu'il aspirait

a la dictature et qu'il s'en croyait digne. Ce fut la

rupture entre Lafayette et les Brissotins, Roland

n'osa ou ne put obtenir de ses collegues et du roi

la revocation de Lafayette. Mais, des lors, les

Girondins se dirent que la Cour etait derriere les

generaux et qu'il fallait par consequent intimider

le chateau, fls se mirent a denoncer le Comite autri-

chien qui, sous la direction de la reine, preparait

la victoire de I'ennemi. lis firent voter, le 27 mai,

un nouveau decret contre les pretres perturbateurs

pour remplacer celui que Louis XVI avait frappe

de son veto en decembre. Deux jours plus tard,

I'Assemblee prononga la dissolution de la garde

du roi, formee d'aristocrates qui se rejouissaient

de nos revers. Son chef le due de Cosse-Brissac

fut defere a Haute-Cour. Le 4 juin enfin Servan

proposait de constituer sous Paris un camp de 20 000
federes pour couvrir la capitale en cas d'avance

de I'ennemi et, ce qu'il ne disait pas, pour resister

eventuellement au coup d'Etat des generaux. Son
projet fut vote le 8 juin.

Par ces vigoureuses attaques, les Girondins espe-

raient forcer la Cour a capituler et les generaux a

obeir. Servan renouvela I'ordre formel a Luckner et k

Lafayette d'avancer hardiment dans les Pays-Bas.

Louis XVI s'etait soumis au mois de mars parce que

les generaux s'etaient prononcespourNarbonne. Mais,

cette fois, les generaux etaient contre les ministres,

cherchaient a rentrer dans ses bonnes graces. D venait
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de reorganiser, avec le concours de Tancien ministre

Bertrand de Moleville, son agence d'espionnage et de

corruption. Bertrand avait fonde avec le juge de paix

Buob le club national frequente par 700 ouvriers payes

sur la liste civile a raison de 2 a 5 livres par jour et

recrutes principalement dans la grande fabrique

metallurgique Perier. D avait ose commencer des

poursuites contre le joumaliste Carra, qui Tavait

accuse de faire partie du comite autrichien, et il avait

trouve un juge de paix plein de zele royaliste pour
suivre sa plainte et decemer des mandats d'amener

contre les deputes Basire, Chabot et Merlin de Thion-

ville, informateurs de Carra. II est vrai que I'Assemblee

avait desavoue le juge de paix Lariviere et I'avait

meme traduit devant la Haute-Cour pour Tattentat

qu'il n'avait pas hesite a commettre contre Tinviola-

bilite parlementaire. Mais la Cour pouvait compter

comme un succes la fete en Thonneur du martyr de

la loi Simoneau, que les Feuillants avaient organise

en replique a la fete des Suisses de Chateauvieux.

C'est meme le succes de cette fete qui porta Adrien

Duport k conseiller a Louis XVI de frapper de son

veto les derniers decrets votes par I'Assemblee.

Le roi s'y decida, mais, pour user de son veto, il

'lui fallait le contreseing ministeriel. Tous les ministres

refuserent de contresigner la lettre qu'il avait preparee

pour notifier son veto au decret sur le licenciement de

sa garde. II dut sanctionner ce decret la rage au coeur.

Si les ministres etaient restes fermement unis, peut-

etre Louis XVI eut-il sanctionne egalement les autres
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d^crets. Mais Dumouriez, qui avait ete ministre de la

guerre sous le nom de Servan, se plaignit que celui-ci

eut propose a TAssemblee le camp de 20 OOOhommes
sans avoir pris la peine de le consulter. D y eut entre

les deux ministres une scene violente en plein conseil.

Ds se menacerent et faillirent tirer Tepee sous les yeux

du roi. Ces divisions permirent a Louis XVI d'eluder

la sanction. Roland lui remontra, le 10 juin, dans une

longue mise en demeure a peine polie que son veto

provoquerait une explosion terrible, parce qu'il

laisserait croire aux Fran^ais que le roi etait de cceur

avec les emigres et avec I'ennemi. Louis XVI tint

bon. Adrien Duport lui avait dit que le camp sous

Paris serait un instrument aux mains des Jacobins

qui avaient le dessein de s'emparer de sa personne

en cas de revers et de Temmener comme otage dans

les departements du Midi. Les gardes nationaux

fayettistes petitionnerent contre le camp, qu'ils

consid^raient comme une injure faite a leur pa-

triotisme. Apres deux jours de reflexion, le roi fit

venir Dumouriez, dont il se croyait sur, car il I'avait

nomme sur la recommandation de Laporte. D le pria

de rester en fonctions avec Lacoste et Duranthon et

de le debarrasser de Roland, Servan et Claviere.

Dumouriez accepta. II conseilla a Louis XVI de rem-

placer Roland par un ingenieur qu'il avait connu a

Cherbourg, Mourgues, et il prit pour lui-meme le porte-

feuille de la guerre. Le renvoi de Roland, Claviere et

Servan ^tait la contrepartie de la mise en accusation

de Delessart. Une bataille decisive s'engageait.

259



Les Girondins firent decr6ter par TAssembl^e que
les trois ministres revoques emportaient les regrets de

la nation, et quand Dumouriez se presenta k la

meme seance, le 13 juin, pour lire un long rapport

pessimiste sur la situation militaire, il fut couvert

de huees. Seance tenante, TAssemblee nomma une
commission de 12 membres pour faire une enquete

sur la gestion des ministres successifs de la guerre et

pour verifier particulierement les affirmations de

Dumouriez. Celui-ci put craindre que Tenquete ne

fut le prelude de sa propre mise en accusation devant

la Haute-Cour. D se hata de faire pression sur le roi

pour obtenir qu'il donnat sa sanction aux deux
decrets restes en suspens. D lui ecrivit qu'en cas de

refus il courrait le risque d'etre assassine.

Mais Louis XVI, qui ne s'etait pas laisse intimider

par Roland, ne voulut pas capituler devant Dumouriez
qui employait les memes procedes. D lui declara, le

15 juin au matin, qu'il refusait sa sanction. Dumouriez
offrit sa demission. 11 le prit au mot et I'envoya

commander une division a I'armee du Nord.

Duport et les Lameth designerent au roi les nou-

veaux ministres qui furent pris dans leur clientele et

dans celle de Lafayette : Lajard a la guerre, Cham-
bonas aux affaires etrangeres. Lacoste resta a la

marine et Duranthon a la justice.

Le renvoi de Dumouriez succedant au renvoi de

Roland, le refus de sanction accompagne de la forma-

tion d'un ministere purement feuillant, cela signifiait

que la Cour, appuyee sur les generaux, allait s'efforcer
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de r^aliser le programme de Duport et de Lafayette,

c'est-a-dire briser les Jacobins, disperser au besoin

TAssemblee, reviser la Constitution, rappeler les

emigres et terminer la guerre par une transaction avec

I'ennemi. Le bruit courut, des le 16 juin, que le

nouveau ministere allait suspendre les hostilites et,

quelques jours plus tard, on precisa que le roi profi-

terait de la Federation du 14 juillet pour reclamer

une amnistie pleine et entiere en faveur des emigres.

Duport, dans son journal VIndicateur, subventionne

par la liste civile, conseilla au roi de dissoudre TAssem-

blee et de s'emparer de la dictature. Lafayette, des le

16 juin, de son camp de Maubeuge, envoyait au roi et

k TAssemblee une diatribe violente contre les clubs,

contre les ministres renvoyes et contre Dumouriez.

D ne craignait pas d'invoquer les sentiments de ses

soldats a I'appui de ses sommations. Sa lettre fut lue

k TAssemblee le 18 juin. Vergniaud declara qu'elle

etait inconstitutionnelle, Guadet compara le general

a Cromwell. Mais les Girondins, qui avaient fait

traduire Delessart a Orleans pour un crime beaucoup
moins grave, n'oserent pas engager contre le general

factieux qui avait ete leur complice la procedure de

mise en accusation. Leur riposte fut la manifestation

populaire du 20 juin, jour anniversaire du serment

du Jeu de Paume et de la fuite a Varennes.

Les faubourgs, conduits par Santerre et par

Alexandre, se rendirent a I'Assemblee d'abord, au

chateau ensuite, pour protester contre le renvoi des

ministres patriotes, contre Tinaction de I'armee et
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centre le refus de sanction des d^crets. Le maire de

Paris, Petion, et le procureur syndic de la Commune,
Manuel, ne firent rien pour gener la manifestation. lis

ne parurent aux Tuileries que tres tard, quand le roi

avait dej^ subi pendant deux heures, avec un courage

tranquiUe, Tassaut des manifestants. Serre dans

Tembrasure d'une fenetre, il coiffa le bonnet rouge

et but k la sante de la nation, mais refusa catego-

riquement de donner sa sanction et de rappeler

les ministres qui n'avaient plus sa confiance. Les

.Montagnards, sur le conseil de Robespierre, s'etaient

I'abstenus. Ds n*avaient pas confiance dans les Giron-

|dins et ils ne voulaient participer qu'^ une action

^ decisive et non a une simple demonstration.

L'echec de la manifestation girondine toumait au

profit du royalisme. Le departement de Paris, entiere-

ment feuillant, suspendit Potion et Manuel. De toutes

les provinces affluerent aux Tuileries et a TAssembl^e

des petitions mena^antes contre les Jacobins et des

adresses de devouement au roi. L'une d'elles, depos^e

chez un notaire de Paris, Guillaume, se couvrit de

20 000 signatures. De nombreuses assemblees depar-

tementales blamerent le 20 juin. Le chef royaliste

Du Saillant assiegea avec 2000 royalistes le chateau

de Jales, dans I'Ardeche, et prit le titre de lieutenant-

general de Tarmee des princes. Une autre insurrection

royaliste ^clata dans le Finistere, vers la meme date,

au debut dejuillet.

Lafayette, quittant son armde devant Tennemi,

parut k la barre de TAssembl^e, le 28 juin, pour la
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sommer de dissoudre sans delai les clubs des Jacobins

et de punir exemplairement les auteurs des violences

commises le 20juin aux Tuileries. La reaction royaliste

6tait si forte que Lafayette flit couvert d'applau-

dissements. Une motion de blame a son endroit

proposee par Guadet fut rejetee par 339 voix contre

234, et la petition du general fut simplement renvoyee

k la Commission des Douze qui jouait deja le role

que remplira plus tard le Comite de salut public.

Lafayette n'entendait pas cette fois s'en tenir k la

menace. D comptait entrainer la garde nationale

parisienne, dont une division commandee par son

ami Acloque devait etre passee en revue le lendemain

par le roi. Mais Potion, averti par la reine qui craignait

plus encore Lafayette que les Jacobins, decommanda
la revue. En vain Lafayette sonna le ralliement de ses

partisans. D leur donna rendez-vous le soir aux

Champs-Elysees. Une centaine seulement s*y trou-

verent. D dut retoumer k son armee sans avoir rien

tent^.

D 6chouait parce que ses ambitions se heurtaient

au sentiment national. L'inaction dans laquelle il

avait tenu les armees depuis plus de deux mois semblait

inexplicable. Elle avait donne le temps aux Prussiens

d'achever leurs preparatifs et de se concentrer tran-

quillement sur le Rhin. Luckner, apres un simulacre

d'offensive en Belgique, abandonnait sans necessity

Courtrai et reculait sous les murs de Lille. La lutte

allait etre portee sur le territoire fran^ais. Le 6 juillet,

Louis XVI infomia TAssemblee de Tapproche de
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troupes pmssiennes.

Devant rimminence du peril, les Jacobins oublierent

leurs divisions pour ne plus songer qu'au salut de la

Revolution et de la patrie. Brissot et Robespierre

firent tous deux appel a Tunion, le 28 juin devant le

club, et tous deux reclamerent le prompt chatiment

de Lafayette. A TAssemblee, les Girondins brandirent

contre les ministres feuillants la menace du decret

d'accusation, ils prirent I'initiative de nouveUes

mesures de defense nationale et ils battirent le rappel

des forces populaires. Le l^ juillet, ils faisaient

decreter la publicite des seances de tous les corps

administratifs, ce qui etait les mettre sous la surveil-

lance populaire. Le 2 juillet, ils toumaient le veto,

que le roi avait oppose au decret du camp de 20 000
hommes, en faisant voter un nouveau decret qui

autorisait les gardes nationaux des departements k se

rendre a Paris pour la Federation du 14 juillet et

accordait a ces federes des frais de route et des billets

de logement.

Le 3 juillet, Vergniaud, elevant le d^bat, fit planer

une terrible menace contre le roi lui-meme : « C'est

au nom du roi que les princes ont tente de soulever

contre la nation toutes les Cours de TEurope, c'est

pour venger la dignite du roi que s'est conclu le traite

de Pillnitz et formee Talliance monstrueuse entre les

Cours de Vienne et de Berlin; c'est pour defendre le

roi qu'on a vu accourir en Allemagne sous les drapeaux

de la rebellion les anciennes compagnies des gardes

du corps; c'est pour venir au secours du roi que les
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Emigres sollicitent et obtiennent de remploi dans les

armees autrichiennes et s'appretent a dechirer le sein

de leur patrie...; c'est au nom du roi que la liberte

est attaquee... or, je lis dans la Constitution, chapitre

II, section I, article 6 : Si le roi se met a la tete d'une

armee et en dirige les forces contre la nation, ou s 'il

ne s'oppose pas, par un acteformel, a une telle entre-

prise qui s*executerait en son nom, il sera cense avoir

abdique la royaute. » Et Vergniaud, rappelant le veto

royal, cause des desordres des provinces, et I'inaction

voulue des generaux qui preparait I'invasion, deman-

dait a TAssemblee, sous une forme dubitative il est

vrai, si Louis XVI ne tombait pas sous le coup de

Tarticle constitutionnel. II jetait ainsi I'idee de la

decheance aux quatre vents deTopinion. Son discours,

qui fit une enorme impression, fut envoye par

TAssemblee a tous les departements.

Le 11 juillet, TAssemblee proclama la patrie en

danger. Tous les corps administratifs et les munici-

palites durent sieger en permanence. Toutes les

gardes nationales furent appelees sous les armes. De
nouveaux bataillons de volontaires furent leves. En
quelques jours, 15 OOOParisiens s'enrolerent.

Des grandes villes, de Marseille, d'Angers, de

Dijon, de Montpellier, etc., des adresses menaqantes

reclamaient la decheance. Le 13 juillet, TAssemblee

cassait la suspension de Petion et le rendait k ses

fonctions. A la Federation du lendemain, on n'en-

tendit pas de cris de Vive le Roi ! Les spectateurs

portaient sur leur chapeau, ecrits a la craie, les
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mots Vive Petion

!

La grande crise s'annonqait. Pour la conjurer il

aurait fallu que le parti feuillant format un bloc

compact et qu'il fut assure de Tappui fomiel et sans

reserves du chateau. Mais les Feuillants s'entendaient

mal. Bertrand se defiait de Duport. Les ministres,

pour prevenir la proclamation du danger de la patrie,

avaient conseille au roi de se rendre a leur tete

devant I'Assemblee et de lui denoncer le peril que les

factieux fai^aient courir a la France en conspirant ou-

vertement le renversement de lamonarchie. Louis XVI
refusa, sur les conseils de Duport, qui ne voyait le

salut que dans une intervention de Lafayette. Alors

les ministres donnerent tous ensemble leur demission,

le 10 juillet, la veille meme du jour ou TAssemblee

proclama la patrie en danger.

Lafayette, qui s'etait entendu avec Luckner,

proposa au roi de le faire sortir de Paris et de I'amener

a Compiegne, ou il avait prepare des troupes pour le

recevoir. Le depart, d'abord fixe au 12 juillet, fut

recule au 15. Mais Louis XVI finalement refusa

Toffre de Lafayette. II craignit de n*etre plus qu'un

otage entre les mains du general. II se souvenait qu'au

temps des guerres de religion, les factions s'etaient

disput^es la personne royale. D n'avait confiance

que dans les baionnettes etrangeres, et Marie-

Antoinette insistait aupres de Mercy pour que les

souverains coalises fissent paraitre le plus tot possible

un manifeste capable d'en imposer aux Jacobins

et meme de les terrifier. Ce manifeste, au bas duquel
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le due de Brunswick, generalissime des troupes alli^es,

mit sa signature, au lieu de sauver la Cour, devait

causer sa mine. D menagait de passer par les armes

tous les gardes nationaux qui essaieraient de se

defendre et de demolir et d'incendier Paris si

Louis XVI et sa famille n'etaient pas remis imme-
diatement en liberte.

Cependant la demission des ministres feuillants

jeta de nouveau la division dans le parti patriote. Les

Girondins s'imaginerent que Toccasion etait excel-

lente pour s'imposer au roi desempare et reoccuper le

pouvoir. lis entrerent en negociations secretes avec la

Cour. Vergniaud, Guadet, Gensonne ecrivirent au

roi, par Tintermediaire du peintre Boze et du valet

de chambre Thierry, entre le 16 et le 18 juiUet.

Guadet vit le roi, la reine et le dauphin.

Aussitot les Girondins changerent d'attitude k

TAssemblee. lis se mirent a desavouer I'agitation

republicaine et a menacer les factieux.

La section parisienne de Mauconseil, ayant pris

un arrete par lequel elle declarait qu'elle ne reconnais-

sait plus Louis XVI comme roi des Fran^ais, Vergniaud

fit annuler cette deUberation, le 4 aoiit. Des le 25

juillet, Brissot jetait Tanatheme sur le parti repu-

blicain : « S'il existe deshommes,disait-il,quitendent

k etablir a present la Republique sur les debris de la

Constitution, le glaive de la loi doit frapper sur eux
comme sur les amis actifs des deux Chambres et sur

les contre-revolutionnaires de Coblentz. » Et, le

meme jour, Lasource essayait de convaincre les
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Jacobins qu'il fallait doigner les Fed6r^s de Paris en

les dirigeant sur le camp de Soissons ou sur les fron-

tieres. II devenait evident que les Girondins ne

— voulaient point d'insurrection ni de decheance.

Mais le mouvement 6tait lance et rien ne pouvait

plus Tarreter. Les sections parisiennes siegeaient en

permanence. Elles formaient entre elles un Comite

central. Plusieurs admettaient a deliberer dans leurs

assemblees les citoyens passifs, elles les autorisaient

a entrer dans la garde nationale et elles les armaient

avec des piques. Aux Jacobins Robespierre et

jAnthoine, a I'Assemblee le trio cordelier prenaient

la direction du mouvement populaire. Le role de

Robespierre surtout fut considerable. II harangua

les Federes aux Jacobins des le 1 1 juillet, il les colera :

« Citoyens, etes-vous accourus pour une vaine cer^-

monie, le renouvellement de la Federation du 14

juillet ? » D leur depeignit la trahison des generaux,

I'impunite de Lafayette : « L'Assemblee nationale

existe-t-elle encore ? Elle a ete outragee, avilie et ne

s'est point vengee ! » Puisque TAssemblee se derobait,

c'etait aux Federes a sauver Tfitat. II leur conseilla

de ne pas preter serment au roi. La provocation etait

si flagrante que le ministre de la justice denon^a son

discours a Taccusateur public et demanda contre lui

des poursuites. Robespierre, sans s'intimider, redigea

les petitions de plus en plus mena^antes que les

I
Federes presenterent coup sur coup a TAssemblee.

'Celle du 17 juillet reclamait la decheance. Sous son

impulsion, les Federes nommaient un directoire secret
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ou figurait son ami Anthoine, et ce directoire se reunit

parfois dans la maison du menuisier Duplay ou il

logeait, comme Anthoine.

Quand il vit les Girondins pactiser de nouveau
}

avec la Cour, Robespierre reprit contre eux le combat, i

Des le 25 juillet, repondant a Lasource, il declara

aux Jacobins qu'aux grands maux il fallait les grands

remedes. La destitution du roi ne lui parut pas une

mesure suffisante : « La suspension, qui laisserait sur

la tete du roi le titre et les droits de la puissance

executive, ne serait evidemment qu'un jeu concerte

entre la Cour et les intrigants de la Legislative pour la

lui rendre plus etendue au moment ou il serait rein-

tegre. La decheance ou la destitution absolue serait

moins suspecte, mais seule elle laisserait encore la

porte ouverte aux inconvenients que nous avons

developpes. » Robespierre craint done que « les

intrigants de la Legislative » , autrement dit les

Brissotins, ne jouent avec Louis XVI une nouvelle

edition de la comedie que les Feuillants avaient deja

jouee une premiere fois apres Varennes. D ne veut

pas etre dupe et il reclame la disparition immediate

de la Legislative et son remplacement par une Conven-

tion qui reformera la Constitution. D condamne du

meme coup TAssemblee et le roi. II veut que la

Convention soit elue par tous les citoyens sans

distinction d'actifs et de passifs. Autrement dit, il^^

en appelle aux masses contre la bourgeoisie. Par la,

il coupait court aux dernieres manoeuvres des Giron-

dins pour remonter au pouvoir sous le nom du roi.
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Le plan qu'il proposait s'executa.

Brissot s'effor^a vainement de repliquer a Robes-

pierre, le 16 juillet, dans un grand discours devant

TAssemblee. D denonqa Tagitation des factieux qui

reclamaient la decheance. D condamna le projet de

convoquer les assemblees primaires pour nommer
une nouvelle assemblee. D insinua que cette convo-

cation ferait le jeu des aristocrates. La lutte entre

Robespierre et les Girondins s'envenima. Isnard

denon^a Anthoine et Robespierre comme des conspi-

rateurs et prit Tengagement, au club de la Reunion

ou se concertaient les deputes de la gauche, de les

faire traduire devant la Haute-Cour. Petion s'effor^ait

d'empecher I'insurrection. Le 7 aout encore, il se

rendit chez Robespierre pour lui demander de calmer

le peuple. Pendant ce temps Danton se reposait a

Arcis-sur-Aube d'ou il ne revint que la veille du

grand jour.

Robespierre, qui etait admirablement renseigne,

denonqa, le 4 aout, un complot forme par les aristo-

crates pour faire evader le roi. Lafayette fit, en effet,

une nouvelle tentative en ce sens. II avait envoye, a la

fm de juillet, k Bruxelles un agent, Masson de Saint-

Amand, solliciter de TAutriche une suspension d'armes

et la mediation de TEspagne en vue de negocier la

paix. En meme temps il faisait filer en secret de la cava-

lerie sur Compiegne pour proteger le depart du roi. Mais

tous ses efforts furent inutiles. Louis XVI, une fois

encore, refusa de partir. Les negociations secretes des

Girondins Tavaient rendu optimiste. Puis, il avait
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r^pandu de grosses sommes d'argentparmilesmeneurs

populaires. Duport avait ete charge de corrompre

Petion, Santerre et Delacroix (d'Eure-et-Loir). Un
million, dit Bertrand de Moleville, avait ete mis a sa

disposition. Lafayette declare que Danton re^ut

50 000 ecus. Le ministre de Tinterieur Terrier de

Monciel distribua, a lui seul, 547 000 livres a la fin

de juillet et 449 000 au debut d'aout. Westermann,

un soudard alsacien qui faisait partie du directoire

des Federes, declara, en avril 1793 devant une

commission d'enquete de la Convention, qu'on lui

avait offert 3 millions et qu'il en donna avis a Danton.

Fabre d'£glantine, poete decave, essaya de soutirer

des sommes importantes au ministre de la marine

Dubouchage. Le couple royal etait persuade qu'il

n'avait rien de serieux a craindre d'hommes qui

voulaient seulement gagner de Targent. D n'avait pas

reflechi que ces meme hommes sans scrupules etaient

capables de prendre Targent et de trahir ensuite. La
gamison du chateau fut renforcee. Le commandant
de la garde nationale Mandat de Grancey etait un
royaliste zele.

L'Assemblee ayantdefmitivement absous Lafayette,

le 8 aout, le directoire secret d'insurrection se partagea

les roles. Dans la nuit du 9 au 10 aout, Carra et

Chaumette se rendirent a la caserne des Federes

marseillais dans la section des Cordeliers pendant que

Santerre soulevait le faubourg Saint-Antoine et

Alexandre le faubourg Saint-Marceau. Le tocsin

sonna. Les sections envoyerent a I'Hotel de Ville des
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commissaires qui s'installerent en municipality

revolutionnaire a la place de la municipalite legale.

Petion fut consigne bientot dans son hotel sous la

garde d'un detachement. Mandat, appele a I'Hotel de

Ville, fut convaincu d'avoir donne I'ordre d'attaquer

les Federes par derriere. La Commune revolutionnaire

ordonna son arrestation et pendant qu'on le conduisait

en prison, un coup de pistolet Tetendait raide mort

sur la place de Greve. Mandat supprime, la defense

-* du chateau etait desorganisee.

Louis XVI manqua de resolution. Des Tapproche

des manifestants, il se laissa convaincre par le procu-

reur general du departement Rcederer qu'il devait

quitter le chateau avec sa famille pour se mettre a

Tabri dans I'Assemblee qui siegeait tout pres, dans la

salle du Manege. Quand il eut quitte les Tuileries, la

. plupart des gardes nationaux des sections royalistes

5 (FiUes-Saint-Thomas et Petits-Peres) et la totalite des

i canonniers passerent a I'insurrection. Seuls les Suisses

et les gentilshommes firent une belle defense. Ds

balayerent de leur feu meurtrier les cours du chateau.

Les insurges durent amener des canons et donner

I'assaut. Les Suisses forces furent massacres en grand

nombre. On compta du cote du peuple 500 tues

et blesses.

L'Assemblee suivait avec inquietude les peripeties

de la lutte. Tant que Tissue en fut douteuse, elle traita

Louis XVI en roi. Quand il s'etait presente pour

demander un refuge, Vergniaud, qui presidait, lui

declara que TAssemblee connaissait son devoir et
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qu'elle avait jur^ de maintenir « les autorites consti-

tutes)). Guadet proposa peu apres de nommer un

gouvemeur au « prince royal )>. Mais, quand I'insur-

rection fut decidement victorieuse, I'Assemblee

prononqa la suspension du roi et vota la convocation

de cette Convention qu'avait reclamee Robespierre,

au grand courroux de Brissot. Le roi suspendu fut

place sous bonne garde. L*Assemblee aurait voulu

lui reserver le palais du Luxembourg. La Commune
insurrectionnelle exigea qu'il fut conduit au Temple,

prison plus etroite et plus facile a garder.

Le trone etait renverse , mais avec le trone tombaient

aussi ses demiers defenseurs, cette minorite de la

noblesse qui avait dechaine la Revolution et qui s'etait

flattee de la moderer et de la conduire et qui avait eu

Tillusion un temps qu'elle gouvemait, avec Lafayette

d'abord, avec les Lameth ensuite.

Lafayette tenta de soulever son armee contre Paris.

D reussit d'abord a entrainer le departement des

Ardennes et quelques municipalites;mais, abandonne

par la majorite de ses troupes, il dut bientot s'enfuir

en Belgique, le 19 aout, suivi d'Alexandre Lameth et

de Latour-Maubourg. Les Autrichiens lui firent

mauvais accueil et I'enfermerent au chateau d'Ollmutz.

Son ami le baron de Dietrich, le celebre maire de

Strasbourg dans le salon duquel Rouget-de-Lisle avait

declame le chant de marche de I'armee du Rhin devenu

ensuite la Marseillaise, ne reussit pas davantage k

soulever 1'Alsace. Revoque par I'Assemblee, il passa

lui aussi la Frontiere.
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f Mais, ce n'etait pas seulement le parti feuillant,

c'est-a-dire la haute bourgeoisie et la noblesse liberale,

qui etait ecrase avec la royaute sous le canon du

10 aout, le parti Girondin lui-meme, qui avait transige

avec la Cour in extremis et qui s'etait efforce d'em-

pecher Tinsurrection, sortait amoindri d'une victoire

qui n'etait pas son ceuvre et qui lui avait ete imposee.

I
Les artisans et les citoyens passifs, c'est-a-dire les

proletaires, enroles par Robespierre et les Montagnards,

avaient pris largement leur revanche du massacre du

Champ-de-Mars de I'annee precedente. La chute du

trone avait la valeur d'une Revolution nouvelle. La
democratie pointait a I'horizon.



LA GIRONDE ET LA MONTAGNE

LIVREI
La fin de la Legislative

(10 aout-20 septembre 1972)





CHAPITRE PREMIER

LA COMMUNEETL*ASSEMBL£E

Les six semaines qui s'ecoulent depuis le 10 aout

1792 jusqu'au 21 septembre de la meme annee,

— c'est-a-dire depuis la prise des Tuileries et Tinter-

nement de Louis XVI au Temple jusqu'a la reunion

de la Convention, — ont une importance capitale

dans rhistoire de la Revolution.

Jusque-la, les delegues reguliers de la nation ne '

s'etaient pas vu contester leurs pouvoirs. Meme dans

la crise de juillet 1789, qui aboutit a la prise de la

Bastille, les emeutiers parisiens s'etaient docilement
,

soumis aux directions de la Constituante. lis n'avaient

voulu que seconder son action et la mettre a I'abri

des coups de force de I'absolutisme. Deux ans plus

tard, apres Varennes, quand les republicains avaient

pretendu exiger la consultation du pays surle maintien

de Louis XVI au trone, la Constituante avait eu facile-

ment raison de leur resistance. La sanglante repression

du Champ de Mars avait consacre sa victoire, qui etait

celle de la legalite et du parlementarisme.
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Mais rinsurrection du 10 aoiit, toute diff6rente des

pr^c^dentes, n'a pas 6t6 seulement dirig^e centre le

trone. EUe a ete un acte de defiance et de menace

centre TAssemblee elle-meme qui vient d'absoudre

le general factieux Lafayette et qui a desavou^

formellement les petitions pour la decheance. Une

situation nouvelle a ete cre^e. Un pouvoir revolu-

tionnaire est apparu en face du pouvoir legal. La

lutte de ces deux pouvoirs emplit les six semaines qui

precede la reunion de la Convention.

Cette lutte se continuera, apres le 20 septembre,

dans Topposition des deux partis qui se disputeront

la majorite dans la nouvelle assemblee. Le parti

mqntagnard sera essentiellement le parti de Tancienne

Commune revolutionnaire, tandis que le parti ^roa-

din sera form6 des deputes qui avaient siege au cot^

gauche de la Legislative avant de former le cot^ droit

de la Convention.

Les deux partis, notons-le tout de suite avant d'y

revenir plus en detail, sont separ^s par des concep-

tions radicalement differentes sur tous les problemes

essentiels. Les Girondins, parti de lalegalite, repugnent

aux mesures exceptionnelles, « revolutionnaires»,

dont la Commune a donne I'exemple et que la Mon-

tagne recueille dans son heritage. Ce sont, dans le

domaine economique et social : les r^glementations,

les recensements, les requisitions, le cours forc^ de

Tassignat, bref la limitation de la liberty commercial

;

dans le domaine politique : la mise en suspicion de

tous les adversaires du regime, la suspension de la
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liberty individuelle, la creation de juridictions excep-

tionnelles, la concentration du pouvoir par la subor-

dination etroite des autorites locales, bref la politique

du salut public. Programme qui ne sera realise pleine-

ment qu*un an plus tard, avec la Terreur, mais qui fut

^bauche et defmi par la Commune du 10 aout.

L'opposition des programmes traduit une oppo-

sition fonciere d'inter^ts et presque une lutte de

classes. La Commune et la Montagne, qui en derive,

representent les classes populaires (artisans, ouvriers,

consommateurs) qui souffrent de la guerre et de ses

consequences : cherte de la vie, chomage, desequilibre

des salaires. L'Assemblee et la Gironde, son h^ritiere,

representent la bourgeoisie commer9ante et posse-

dante qui entend defendre ses propri^tes contre les

limitations, les entraves, les confiscations dont elle se

sent menacee. Lutte dramatique qui revet toutes les

formes et qu'il faut suivre dans le detail pour en saisir

toute la complexite.

Le trone renverse, les difficultes commen9aient

pour les vainqueurs. D leur fallait faire accepter le

fait accompli par la France et par Tarmee, prevenir

ou ecraser les resistances possibles, repousserTinvasion

qui entamait dej^ les frontieres, constituer enfin sur

les debris de la royaute un gouvemement national.

Problemes ardus qui ne furent pas resolus sans d'af-

freux dechirements !

Les commissaires des sections parisiennes, consti-

tues dans la nuit du 9 au 10 aout en Commune
r^volutionnaire k THotel de ville, tenaient leurs
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pouvoirs du choix direct du peuple. En face de

TAssemblee, issue d'un suffrage indirect et censitaire,

discreditee par le desaveu et les menaces qu'elle avait

lances aux republicains, par les tractations secretes

de ses chefs avec la Cour, la Commune representait

une legalite nouvelle. Forte du prestige de la sanglante

victoire remportee sur les defenseurs du chateau,

consciente de I'immense service qu'elle avait rendu k

la Revolution et a la France en ecrasant la trahison

royale, elle n'entendait pas limiter son action dans

le cercle etroit de ses attributions municipales.

Elle avait incame, pensait-elle, I'interet public, elle

avait agi au nom de la France revolutionnaire tout

entiere et la presence desfederesdesdepartements aux

cotes des revolutionnaires parisiens dans I'assaut des

Tuileries avait scell^ TaUiance fratemelle de la capitale

avec la nation.

Du haut de la tribune des jacobins, Robespierre

conseillait k la Commune, le soir meme du 10 aout,

de prendre hardiment ses responsabilites. II n'y avait,

a Ten croire, qu'un moyen de tirer tout Tavantage

possible de la victoire, c'etait de recommander au

peuple « de mettre ses mandataires dans Timpossi-

bihte absolue de nuire k la Hberte » , autrement dit

de ligoter I'Assemblee, sinon de la supprimer. II

demontrait « combien il serait imprudent au peuple

de mettre bas les armes avant d'avoir assure la liberte.

La Commune, ajoutait-il, doit prendre, comme
mesure importante, celle d'envoyer des commissaires

dans les 83 departements pour leur exposer notre

280



situation » . Ce n'^tait pas seulement exprimer une

defiance invincible a Tegard de TAssemblee, c'etait

conseiller a la Commune de s'emparer de la dictature

en correspondant sans intermediaire avec les depar-

tements.

La Commune n'avait pas attendu les exhortations

de Robespierre pour affirmer son droit k exercer la

dictature. Mais, le droit affirme, elle n'avait pas ose

cependant le mettre en pratique dans sa plenitude.

Pas plus que, dans le feu de lalutte, elle n'avait revo-^

que le maire Petion qui lui etait legitimement suspect
|

de tiedeur, elle n'osa prononcer la dissolution de

TAssemblee qu'elle savait hostile k ses desseins. C'est

que ces petites gens, artisans en majorite,publicistes,

avocats, maitres de pension, qui n'avaient pas craint

d'exposer leur vie en s'insurgeant, restaient malgr^^

tout impressiormes par le prestige parlementaire des

brillants orateurs girondins. lis n'etaient connus,

eux, que dans leur quartier. Leurs noms obscurs

ne disaient rien a la France. En chassant I'Assemblee,

ne risquaient-ils pas de compromettre la cause qu'ils

voulaient servir ? Ds se resignerent k composer. Ds

laisseraient vivre I'Assemblee a condition qu'elle

consentit a disparaitre promptement en convoquant

k bref delai les citoyens pour elire une Convention,

c'est-a-dire une nouvelle Constituante qui reviserait

dans un sens democratique la Constitution monar-

chique desormais perimee.

Le 10 aoiit, k onze heures, quand le canon eut

cesse de tonner contre le chateau conquis, une
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delegation de la Commune, conduite par Tancien

commis d'octroi Huguenin, se pr^senta a la barre de

la Legislative. « Le peuple, qui nous envoie vers vous,

dit Huguenin, nous a charges de vous declarer qu'il

vous investissait de nouveau de sa confiance, mais il

nous a charges en meme temps de vous declarer qu'il

ne pouvait reconnaitre pour juges des mesures extra-

ordinaires auxquelles la necessite et la resistance a

Toppression Tont porte, que le peuple frangais, votre

souverain et le notre, reuni dans ses assemblees pri-

maires. »

L'Assemblee fit la grimace a ce langage imperieux.

La reinvestiture conditionnelle et a terme qu'on lui

offrait la mettait dans la dependance du pouvoir

irregulier sorti de Temeute.

II fallut bien cependant qu'elle consentit k recon-

naitre la legitimite de Tinsurrection et lui donnat

des gages. EUe confirma la Commune revolutionnaire,

mais affecta de la considerer comme un pouvoir

provisoire et passager qui devait disparaitre avec les

circonstances qui lui avaient donne naissance. Elle

accepta de convoquer une Convention qui serait elue

au suffrage universel sans distinction de citoyens

actifs et passifs, mais toujours par un scrutin a deux

degres. Elle suspendit le roi — provisoirement —
jusqu'a la reunion de cette nouvelle Constituante,

mais elle se refusa a prononcer la decheance pure et

simple que reclamaient les insurges. II etait evident

que la Gironde cherchait a sauver le plus possible de

la Constitution monarchique. La suspension conservait

282



implicitement la royaut^. Par un nouveau vote qu*elle

rapporta deux jours plus tard, TAssemblee decida/

meme, sur la motion de Vergniaud, de nommer unl

gouverneur au « prince royal »

.

Le roi etait suspendu, mais la Constitution restait

en vigueur. Comme apres Varennes, le pouvoir exe-

cutif fut remis entre les mains des six ministres qu'on

choisit en dehors de TAssemblee par respect pour le

principe de la separation des pouvoirs, mais qu'on

nomma par un vote public k haute voix, par desir

de calmer les defiances. Roland, Claviere et Servan

reprirent les portefeuilles de Tinterieur, des finances

et de la guerre que le roi leur avait enleve le 13 juin

precedent. On leur adjoignit, par appel nominal, k

la justice Tequivoque Dantqn, sur lequel Brissot et

!

Condorcet comptaient pour contenir Temeute; le

mathematicien Monge, indique par Condorcet, fut

nomme a la marine; le joumaliste Lebrun, ami de

Brissot, dont Dumouriez avait fait un chef de bureau,

aux affaires etrangeres.

Ainsi le pouvoir se trouva partage entre trois auto-"^^

rites distinctes : la Commune, TAssemblee et le
;j

Ministere formant le Conseil executif, trois autorites'

qui empietaient continuellement les unes sur les

autres. Les circonstances, la lutte contre le double

peril exterieur et interieur, exigeaient une dictature,

mais cette dictature ne parvint pas a prendre une

forme defmie, a s'incamer dans une institution,

dans un homme, dans un parti ou dans une classe.

Elle resta inorganique et confuse. Aucun texte n'en
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regia Texercice. Ce fut une dictature impersonnelle

exercee tour a tour par des autorites rivales, au hasard

des evenements, une dictature chaotique et mobile

comme Topinion elle-meme qui lui donnait la force.

« Le peuple fran9ais a vaincu dans Paris TAutriche

et la Prusse » , ecrivait k son mari la femme du futur

conventionnel Julien de la Drome, le jour meme du

10 aoiit. Et la meme s'etait ecriee, trois jours aupa-

ravant, a Tannonce que le roi de Sardaigne allait

se joindre aux coalises : « Je n'ai pas plus peur des

Savoyards que des Prussiens et des Autrichiens. Je

n'ai peur que des traitres ! » C'etait le sentiment

general des revolutionnaires. lis craignaient que les

generaux ne fussent tentes d'imiter Lafayette qui

avait souleve contre TAssemblee la municipality

de Sedan et le departement des Ardennes et qui

tentait d'entrainer son armee contre Paris. lis pre-

voyaient des resistances dans les contrees gagnees

aux pretres refractaires. lis savaient qu'un grand

nombre d'administrations d^partementales avaient

proteste contre le 20 juin. lis se defiaient des tribu-

naux, de la Haute-Cour d'Orleans qui mettait une

lenteur suspecte a juger les prevenus de crimes

contre la surete de I'Etat. L'Assemblee partageait

ces craintes. Le jour meme du 10 aout, elle delegua

12 de ses membres, 3 aupres de chacune des 4 armees,

« avec le pouvoir de suspendre provisoirement tant

les generaux que tous autre s officiers et fonction-

naires publics, civils et militaires, et meme les faire met-

tre en etat d'arrestation, si les circonstances I'exigent,
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ainsi que de pourvoir a leur remplacement provi-

soire » . C'etait conferer aux deputes choisis comme
commissaires une partie importante de la puissance

executive et ces commissaires de la Legislative

annoncent deja les proconsuls de la Convention.

L'Assemblee ordonnait ensuite a tous les fonc-

tionnaires et pensionnes de I'Etat, aux pretres eux-

memes, de preter le serment de maintenir la liberte

et Tegalite ou de mourir a leur poste. Elle confiait

aux municipalites, des le 1 1 aout, sur la motion de

Thuriot, la mission de rechercher les crimes contre

la surete de I'Etat et les autorisait a proceder a

Tarrestation provisoire des suspects. Le 15 aoiit,

a la nouvelle de I'investissement de Thionville, elle

consignait dans leurs conmiunes les peres, meres,

femmes et enfants des emigres, pour servir d'otages.

Elle ordonnait de mettre les scelles sur les papiers

des anciens ministres contre lesquels la Commune
avait deja lance des mandats d'arrestation, elle les

decretait d'accusation les uns apres les autres. Le
Conseil executif, de son cote, suspendait les admi-

nistrations departementales de Rhone-et-Loire, de

la Moselle, de la Somme. Inversement les magistrats

qui avaient ete destitues ou suspendus pour exces

de civisme, comme le maire de Metz Anthoine ou
Tofficier municipal lyonnais Chalier, etaient rein-

tegres dans leurs fonctions.

Bientot etaient livrees a la publicite les pieces

trouvees chez Tintendant de la Hste civile Laporte.

Ces pieces prouvaient que le roi n'avait cesse d'entre-
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tenir des intelligences secretes avec les emigres, qu'il

avait continue notamment a payer leur solde a ses

anciens gardes du corps passes k Coblentz, que la

plupart des joumaux et pamphlets aristocrates

avaient ete payes sur sa cassette.

Toutes ces mesures, dont la plupart avaient ete

arrachees sous la pression de la Commune, semblaient

insuffisantes a Topinion exasperee. Thomas Lindet

s'etonnait, le 13 aout, que Lafayette n'eut pas ete

immediatement destitue. Or, la Gironde, malgre

I'evidente rebellion du general, hesitait k le frapper,

elle negociait secretement avec lui et elle ne se decida

a le decreter d'accusation que le 19 aout, quand il eut

passe la frontiere. Les soup^ons montaient,entretenus

par cette indulgence inexplicable. L'ere des conflits

entre la Commune et la Legislative n'etait pas loin..

La Commune, qui avait renonce k gouverner la

France, entendait du moins administrer Paris en

toute souverainete. Elle ne voulait supporter entre

elle et I'Assemblee aucun intermediaire. Elle envoya

Robespierre a TAssemblee reclamer en son nom la

suspension des elections dej^ commencees pour le

renouvellement de Tassemblee administrative du

departement de Paris. « Le conseil general de la

Commune, dit Robespierre, a besoin de conserver

tout le pouvoir dont le peuple Ta investi dans la

nuit du 9 au 10 pour assurer le salut public et la

liberte. La nomination des membres d'un nouveau

Departement, dans les circonstances actuelles,

tend a elever une autorite rivale de celle du peuple
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meme... ». Thuriot appuya Robespierre, mais

Delacroix fit decreter simplement que le nouveau

Departement n*exercerait plus son controle sur les

operations de la Commune qu'en ce qui concemait

les contributions publiques et les domaines natio-

naux. La Commune s'inclina, mais, le 22 aout,

Robespierre presenta en son nom a TAssemblee

les membres du nouveau Departement qui expri-

merent par sa bouche le voeu de ne plus porter d'autre

titre que celui de commission des contributions. Sur

ce, Delacroix, tout change depuis le 12 aout, protesta

avec violence qu'il n'appartenait pas a la Commune
de destituer le Departement de ses fonctions admi-

nistratives : « Ce serait culbuter dans un instant tous

les Departements du royaume ! »

Petits conflits a cote d'autres plus graves.

La victoire du 10 aout avait ete sanglante. Les

sectionnaires et les federes avaient perdu un millier

des leurs, tu^s ou blesses devant le chateau. lis vou-

laient les venger. Les Suisses avaient tire les premiers,

au moment meme ou les gardes nationaux essayaient

de fratemiser avec eux. Apres le combat les Suisses

furent massacres en grand nombre. Ceux qui s'echap-

perent se refugierent dans I'Assemblee, qui ne put

les sauver qu'en promettant de les faire passer en

jugement. On n'accusait pas seulement les Suisses

de deloyaute. On disait que les insurges tombes sous

leurs balles avaient re^u des blessures horribles

causees par des debris de verre, des boutons, du

plomb mache. Le 11 aout, Santerre declara a TAssem-
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blee qu'il ne pouvait repondre de I'ordre que si on
constituait promptement une Courmartiale pom]\igeT

les Suisses. On lui donna satisfaction par un vote de

principe. Mais la foule grondante reclamait un juge-

ment immediat. Danton dut se mettre a la tete des

\ Suisses pour les conduire a la prison de TAbbaye.

D ne reussit pas du premier coup a fendre les rangs

des manifestants. Les Suisses durent rentier dans le

local de TAssemblee pour se mettre a I'abri. Petion

intervint a son tour. II reclama, pour calmer le peuple,

I'institution d'un tribunal extraordinaire qui punirait

sommairement non seulement les Suisses, mais tous

les ennemis de la Revolution. Le soir meme les admi-

nistrateurs de police de THotel de Ville ecrivaient

a Santerre le billet suivant : « On nous apprend,

Monsieur, que Ton forme le projet de se transporter

dans les prisons de Paris pour y enlever tous les pri-

sonniers et en faire une prompte justice (s/c); nous

vous prions d'etendre votre surveillance prompte-

ment sur celles du Chatelet, de la Conciergerie et

de la Force. » C'est exactement le projet de massacre

\
qui sera execute trois semaines plus tard. Marat n'a

pas encore ecrit. D ne fera que s'emparer de I'idee qu'il

trouva dans I'air.

L'Assemblee n'eut evite la catastrophe que si elle

eut donne a la foule I'impression qu'elle etait sincere

quand elle avait vote institution d'un tribunal extra-

ordinaire pour juger les crimes de contre-revolution.

D eut fallu qu'elle organisat promptement ce tribunal.

Elle rusa et perdit du temps. Le decret qu'elle vota le
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14 aout parut insuffisant k la Commune, qui d^legua

Robespierre a la barre,le lendemain, pour se plaindre

de ses lacunes. Le decret ne visait que les crimes

commis a Paris dans la joumee du 10. D fallait

I'etendre aux crimes du meme genre commis dans

toute la France, il fallait qu'on put frapper legalement

Lafayette ! Et Robespierre demandait que le tribunal

fut forme de commissaires designes par les sections et

qu'il jugeat souverainement et en dernier ressort.

L'Assemblee decreta que les jugements des crimes du

10 aout ne seraient pas sujets a cassation, mais elle

maintint son decret de la veille par lequel elle avait

renvoye Tinstruction et le jugement de ces crimes

aux tribunaux ordinaires. La Commune, qui tenait

ces tribunaux pour suspects et en demandait le

renouvellement, s'exaspera. Elle reclama de nouveau,

le 17 aout, un tribunal special, dont lesjugescomme

les jures seraient choisis a Telection par le peuple

reuni en ses sections. Un de ses membres, Vincent

Ollivault, tint a TAssemblee un langage mena^ant :

« Comme citoyen, comme magistrat du peuple, je

viens vous annoncer que ce soir, a minuit, le tocsin

sonnera, la generale battra. Le peuple est las de

n'etre point venge. Craignez qu'il ne fasse justice

lui-meme. Je demande que, sans desemparer, vous

decretiez qu'il sera nomme un citoyen par chaque

section pour form.er un tribunal criminel. Je demande

qu'au chateau des Tuileries soit etabli ce tribunal. Je

demande que Louis XVI et Marie-Antoinette, si avides

du sang du peuple, soient rassasies en voyant couler
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celui de leurs infames satellites. » L'Assemblee

regimba. Deja, le jour meme du 10 aout, Vergniaud

s'etait eerie : « Paris n'est qu'une section de rEm-
pire ! » Cette fois, ce fut un homme qui si^geait

d'ordinaire a la Montagne et qui avait pris une part

active a I'insurrection, Choudieu, qui protesta contre

la violence qu'on voulait faire a la representation

nationale : « Tous ceux qui viennent crier ici ne sont

pas les amis du peuple. Je veux qu'on I'eclaire et non

qu'on le flatte. On veut etablir un tribunal inquisi-

torial. Je m'y opposerai de toutes mes forces. » Un
autre Montagnard, Thuriot, joignit ses protestations

k celles de Choudieu, mais TAssemblee finalement

s'inclina, encore que de mauvaise grace. Par ses

lenteurs et ses resistances elle avait perdu le benefice

moral de ces concessions. Son impopularite s'aggra-

^rf vait.

Le tribunal extraordinaire fut forme de juges et de

jures elus par des sections parisiennes. Robespiene

refusa les fonctions de president par une lettre rendue

publique ou il declarait que la plupart des criminels

politiques etant ses ennemis personnels, il ne pouvait

etre juge et partie dans leur cause. A son refus il y
avait peut-etre aussi des motifs qu'il ne disait pas.

Deja la Gironde avait commence, contre Thomme
qui lui portait ombrage et qu'elle considerait comme
le veritable chef de la Commune, deviolentesattaques,

Une affiche Les Dangers de la Victoire, placardee

dans Paris et vraisemblablement inspiree par Roland,

le representait comme « un homme ardemment
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jaloux », qui voulait « depopulariser Potion, se mettre

k sa place et parvenir au milieu des mines k ce tri-

bunal, objet continuel de ses voeux insenses » . En refu-
^

sant de presider le tribunal du 17 aout, Robespierre ,'

opposait son desinteressement k Taccusation d'am-

1

bition dictatoriale que la Gironde forgeait contre lui.J

Les sections ou la bourgeoisie marchande dominait

ne tarderent pas k entrer en opposition avec la

Commune. Celle des Lombards, entrain^e par Louvet,

protesta des le 25 aout contre ses usurpations, contre

la defiance qu'elle temoignait k Petion, contre la

limitation des pouvoirs du Departement. Elle rappela

ses representants de THotel de Ville, et quatre autres

sections I'imiterent (Maison Commune, Ponceau le

27 aout, Marche des Innocents et Halle au Ble, le 29).

Le mouvement contre la Commune s'^tendait en

province et prenait la forme d'une campagne contre

Paris. Le 27 aout, le Montagnard Albitte denon^ait

k I'Assemblee une circulaire du departement des

C6tes-du-Nord qui demandaitaux autres departements

de se concerter pour obtenir que la Convention se

reunit ailleurs que dans la capitale. Or I'Assemblee

refusait de s'associer k I'indignation d'Albitte. Elle

passait simplement k Tordre du jour. Le projet de

transferer la Convention en province avait de la

consistance, car le Montagnard Chabot avait adjure

les Federes, le 20 aout, de rester k Paris « pour

inspecter la Convention nationale », I'empecher de

retablir la royaute et de quitter Paris.

Le conflit etait arrive a Tetat aigu. La Commune
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avait mis les scelles sur les papiers du directeur de
la Caisse de TExtraordinaire, Amelot, aristocrate

notoire, qu'elle avait fait conduire en prison. Cambon
irrite demanda « si la Commune de Paris pouvait

faire arreter sous pretexte de malversations des

administrateurs et fonctionnaires immediatement

soumis k la surveillance de I'Assemblee nationale »

(21 aout). Un decret ordonna la levee immediate

des scelles.

5^ Le 27 aout, un jour apres la nouvelle de la prise

jde Longwy, la Commune avait ordonne des visites

I domiciliaires chez les citoyens suspects pour leur

nlever leurs armes. Un joumaliste girondin qui

redigeait la feuille de Brissot, Girey-Dupre, annon^a

que la Commune s'appretait a perquisitionner chez

tous les citoyens sans distinction. La Commune cita

Girey-Dupre k sa barre poui" lui demander compte
de son erreur malveillante. La Gironde vit dans

Tincident le moyen de se defaire de sa rivale.

Roland commen^a I'attaque k la seance du 30 aout.

II declara que la Commune, ayant casse le comite des

subsistances de la ville qui avait sa confiance, il ne

pouvait plus repondre de Tapprovisionnement de

Paris. Choudieu fit une charge contre cette Commune
qui desorganisait tout et qui n'etait pas legale. Cambon
rencherit. Roland reprit la parole pour raconter que

Tinspecteur du garde-meuble Restout s'etait plaint

qu'un agent de la Commune avait enlev^ dans son

depot un petit canon garni d'argent (I'objet avait et^

porte au comite de la section du Roule). Choudieu
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remonta k la tribune pour denoncer le mandat
de comparution deceme ravant-veiUe centre Girey-

Dupre. Grangeneuve demanda que rancienne muni-

cipalite reprit ses fonctions et enfin Guadet conclut

en faisant voter sans debat un decret qui ordonnait

le renouvellement immediat de toute la Commune.
Chabot et Fauchet firent cependant decreter que

cette meme Commune, illegale et desorganisatrice,

avait bien merite de la patrie.

L*offensive girondine s'etait produite dans la

fievre patriotique dechainee par les progres de I'in-

vasion. Le 19 aoiit, les troupes prussiennes, conduites

par Frederic-Guillaume en personne et commandees
par le due du Brunswick, avaient franchi la frontiere,

suivies par une petite amiee d'emigres qui mettaient

a execution des les premiers pas les menaces du
celebre manifeste. Le 23 aout, Longw^ se rendait

apres un bombardement de 15 Keufes. On soup-

9onnait avec raison le commandant de la place,

Lavergne, que Tennemi avait laisse en liberte, de

n'avoir pas fait tout son devoir. On apprenait bientot

que Verdun allait etre assiege et, coup sur coup, que

les royalistes du district de Chatillon-sur-Sevre, en

Vendee, s'etaient insurges le 24 aout, a I'occasion du
recrutement, au nombre de plusieurs milliers. Avec
Baudry d'Asson a leur tete, ils s'etaient empares de

Chatillon et avaient marche sur Bressuire. Lespatriotes

ne les avaient repousses qu'avec peine, en amenant

du canon et en leur livrant trois combats au cours

desquels ils avaient eu 15 morts et 20 blesses, les
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insurg^s perdant de leur c6t6 200 morts et 80 pri-

sonniers. On venait de decouvrir une vaste conspi-

ration royaliste prete a eclater dans le Dauphine,

on savait que les nobles de Bretagne s'agitaient.

[On craignit que Tinvasion ne fut le signal d'un vaste

\soulevement clerical et nobiliaire.

Cette situation tragique n'avait done pas empech^
les Girondins de se dresser contre la Commune du

10 aoiit ! Alois que celle-ci se donnait tout entiere

k la defense nationale, alors qu'elle poussait avec

activite les travaux de retranchement en avant de la

ville pour y etablir un camp, alors qu'elle invitait

tous les citoyens k travailler a la tranchee comme ils

avaient fait au champ de la Federation, alors qu'elle

faisait forger 30000 piques et qu'elle procedait, des

le 27 aoiit, k de nouveaux enrolements effectues au

milieu d'un grand enthousiasme et que, pour procurer

des fusils a ceux qui partaient, elle desarmait les

suspects, TAssemblee ne songeait qu*^ prendre sa

revanche de ses humiliations anterieures et qu'^

^eraser des rivaux politiques afin de s*emparer plus

aisement des elections a la Convention qui allaient

.commencer ! Les coleres grondaient et elles auraient

gronde davantage si la Commune avait su que les

chefs les plus notoires de la Gironde, perdant la tete,

jugeaient la situation miUtaire desesp^r^e et ne

songeaient plus qu'^ fuir Paris avec le gouvemement
pour echapper k la fois aux Prussiens et aux « anar-

Vchistes». Roland et Servan preparaient Tevacuation

derriere la Loire. C'^tait chez eux projet dej^ ancien.
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Roland avait dit k Barbaroux, le 10aout,qu'il faudrait

sans doute se retirer dans le plateau Central et cons-

tituer une r^publique du Midi. D'autres avaient

conseille de traiter avec les Prussiens. Le joumaliste

Carra avait ecrit, le 25 juillet, dans ses Annales

patriotiques, tres lues, un article etrange qui suait

la peur et Tintrigue. II y faisait Teloge de Brunswick,

« le plus grand guerrier, disait-il, et le plus grand

politique de TEurope... S'il arrive a Paris, je gage que

sa premiere demarche sera de venir aux Jacobins,

et d'y mettre le bonnet rouge ». Carra avait eu

autrefois des relations avec le roi de Frusse, qui lui

avait fait cadeau d'une tabatiere en or avec son

portrait. II avait dej^ lance precedemment aux
Jacobins, des le 4 Janvier 1792, Tidee d'appeler au

trone de France un prince anglais. Son eloge de

Brunswick ne pouvait signifier qu'une chose, c'est

qu'il croyait inevitable la victoire des armees ennemies
et qu'il conseillait de s'entendre a Tamiable avec la

Prusse. Son opinion n'etait pas isolee dans son parti,

car Condorcet avait fait, lui aussi, Teloge de Brunswick,

au mois de mai, dans son joumal La Chronique de
Paris. II est certain qu*il regnait parmi les Girondins,

qui avaient si legerement dechaine la guerre, un etat

d'esprit que nous appellerions defaitiste. Apres la

capitulation de Lx)ngwy, les ministres et quelques

deputes influents se reunirent dans le jardin du
ministere des Affaires Etrangeres pour entendre

Kersaint, qui revenait de Sedan et qui predit que

Brunswick serait a Paris dans quinze jours « aussi
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certainement que le coin entre danslabuche quand on
frappe dessus». Roland, pale et tremblant, declara

qu'il fallait partir pour Tours ou Blois en emmenant
le tresor et le roi. Claviere et Servan Tappuyerent.

Mais Danton s'emporta : « J'ai fait venir, dit-il, ma
mere qui a 70 ans. J'ai fait venir mes deux enfants,

ils sont arrives hier. Avant que les Prussiens entrent

dans Paris, je veux que ma famille perisse avec moi,

je veux que 20000 flambeaux en un instant fassent

de Paris un monceau de cendres. Roland, garde-toi

de parler de fuite, crains que le peuple ne t'ecoute ! »

Certes la vaillance de Danton n'etait pas sans

calcul et sans arriere-pensee. C'etait a Paris qu'il etait

populaire, que son action s'exer^ait sur les sections

et sur les clubs. A Blois ou k Tours, il n'aurait plus

ete ITiomme capable de dechainer et de retenir tour

a tour les forces de Temeute. Puis il avait un autre

motif encore pour s'opposer a la fuite girondine. II

n'avait jamais perdu le contact avec les royalistes,

dont il avait ete Tagent stipendie. II venait de pro-

curer a Talon, Tancien distributeur des fonds de la

liste civile, le passeport qui lui permit d'echapper k

la police de la Commune et de s'enfuir en Angleterre.

Par Tintermediaire du medecin Chevetel, son instru-

ment, il se tenait en rapports avec le marquis de

La Rouarie qui organisait, en ce moment meme, le

soulevement de la Bretagne. En s'opposant au transfert

du gouvemement en province il faisait d'une pierre

deux coups. Si Tennemi etait victorieux, s'il terminait

la guerre par la restauration de la monarchic, Danton
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serait en mesure d'invoquer aupres des royalistes ses

relations avec La Rouarie par rintermediaire de

Chevetel, la protection qu'il accordait aux Lameth,

a Adrien Duport, a Talon et a bien d'autres royalistes,

il revendiquerait sa part dans la victoire de Tordre.

Si, au contraire, les Prussiens etaient repousses, il se

glorifierait aupres des revolutionnaires de n 'avoir

pas desespere au plus fort du peril, il serait le sauveur

de la patrie !

Mais, quel que fut son ascendant, il n'aurait pas

reussi a empecher Tevacuation de la capitale, si des

hommes aussi influents que Petion, Vergniaud et

Condorcet n'eussent joint leurs efforts aux siens.

La Gironde decida done de rester a Paris, mais de

briser la Commune a la faveur de Temotion patrio-

tique provoquee parlesmauvaisesnouvellesrapportees

par Kersaint. Seulement elle avait compte sans

Danton.
Le 28 aout au soir, a Tissue de la deliberation ou

il a fait rejeter Tavis pusillanime de Roland, il s'elance

a la tribune. De sa voix tonnante, il annonce qu'il va

parier « en ministre du peuple, en ministre revolu-

tionnaire». « II faut, dit-il, que I'Assemblee se

montre digne de la nation ! C'est par une convulsion

que nous avons lenverse le despotisme, ce n'est que

par une grande convulsion nationale que nous ferons

retrograder les despotes. Jusqu'ici nous n'avons fait

que la guerre simulee de Lafayette, il faut faire une

guerre plus terrible. II est temps de dire au peuple

qu'il doit se precipiter en masse sur ses ennemis.

297



Quand un vaisseau fait naufrage, I'^quipage jette k la

mer tout ce qui Texposait k perir ; de meme tout ce

qui peut nuire a la nation doit etre rejete de son sein

et tout ce qui peut lui servir doit etre mis a la dispo-

sition des municipalites, sauf a indemniser les propri^-

taires. » Du principe pose il tire immediatement les

consequences : le Conseil executif va nommer des

commissaires « pour aller exercer dans les depar-

tements Tinfluence de Topinion » , aider k la levee

des hommes, a la requisition des choses, proceder

k la surveillance et k Tepuration des autorites, rejeter

du vaisseau de la Revolution tout ce qui Texposerait

k perir. Puis Danton fait Teloge de la Commune de

Paris, qui a eu raison de femier les portes de la

capitale et d'arreter les traitres. « Y en eut-il 30000 k

arreter, il faut qu'ils soient arretes demain et que

demain Paris communique avec la France entiere ! »

II demande enfin un decret qui autorise les visites

domiciliaires chez tous les citoyens et il propose

encore que I'Assemblee nomme quelques-uns de ses

membres pour accompagner les commissaires du

Conseil executif dans Toeuvre du recrutement des

hommes et de la requisition des choses.

L'Assembl^e vote sans debat le decret demande
sur les visites domiciliaires, mais Cambon, appuye

par les Girondins, voit des inconvenients k meler les

commissaires de TAssemblee aux commissaires de

la Commune et du Conseil executif. II invoque la

separation des pouvoirs. II faut que Basire intervienne

pour que TAssemblee consente k deleguer six de ses
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membres aux operations de recrutement.

Le lendemain, 29 aout, comme pour sceller

plus etroitement son alliance avec la Commune,
Danton se rendait a THotel de Ville et y prenait la

parole sur « les moyens de vigueur a prendre dans les

circonstances actuelles »
* . Les visites domiciliaires

commencerent le 30 aout, k 10 heures du matin, et

durerent deux jours sans desemparer. Chaque section

y employa 30 commissaires. Toutes les maisons furent

fouillees une a une. Leurs habitants avaient re^u

I'ordre ne ne pas sortir tant qu'ils n'auraient pas re^u

la visite des commissaires. 3000 suspects furent

conduits en prison.

L'operation etait en pleine activate quand la Com-
mune apprit, le 30 au soir, le vote par lequel elle etait

cassee et renouvelee. Un membre obscur,Damauderie,

traduisit en temies eloquents Temotion de ses colle-

gues et il conclut qu'il fallait resister a un decret qui

perdait la chose publique, convoquer le peuple sur

la Greve et se presenter, escorte du nombre, k la

barre de TAssemblee. Robespierre, a son tour, ma-
gnifia Toeuvre de la Commune du 10 aout et fletrit

ses ennemis, les Brissot et les Condorcet. Mais, a

Tinverse de Damauderie, il conclut que la Commune
devait en appeler aux sections, leur remettre ses

pouvoirs et leur demander les moyens de se maintenir

k son poste ou d*y mourir.

1. D'apres Barriere, p. 18, et Buchez et Roux, p. 17

(texte inconnu a MM. M. Tourneux et Andre Fribourg).
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Tallien presenta la defense de la Commune k la

bane de la Legislative, le lendemain : « Tout ce que

nous avons fait, le peuple I'a sanctionne». Et il

enumera fierement les services rendus : « Si vous

nous frappez, frappez aussi ce peuple qui a fait la

Revolution le 14 juillet, qui Ta consolidee le 10 aout

et qui la maintiendra » . Le President Delacroix

repondit que TAssemblee examinerait la petition.

La joumee du l^r septembre s'ecoula sans que rien

fut tente pour mettre a execution le decret cassant la

Commune. Robespierre fit adopter ce soir-la par la

Commune une adresse apologetique qui etait un

requisitoire vigoureux contre la Gironde, mais il

conclut qu'il fallait obeir a la loi et reclamer au

peuple une nouvelle investiture. Pour la premiere

fois, la Commune ne suivit pas son guide habituel.

Son procureur syndic, Manuel, s'opposa k toute

demission collective. II rappela au Conseil le serment

qu'il avait fait de mourir a son poste et de ne point

I'abandonner que la patrie ne fut plus en danger. La

Commune decida de rester en fonctions, et deja son

Comite de surveillance, qui venait de se renforcerpar

I'adjonction de Marat, meditait de faire a la Gironde

une terrible replique.



CHAPITRE II

SEPTEMBRE

Le 2 septembre au matin arrive a Paris la nouvelle

que Verdun est assiege. Un volontaire du bataillon

de Maine-et-Loire apporte le texte de la sommation

adressee par Brunswick au commandant de la place,

Beaurepaire. Le volontaire ajoute que Verdun,

la derniere forteresse entre Paris et la frontiere,

ne pourra pas se defendre plus de deux jours. Un
autre courrier annonce que les uhlans sont entre s a

Clermont-en-Argonne sur la route de Chalons. Aussitot

la Commune lance une proclamation aux Parisiens :l

« Aux armes, citoyens, aux armes, rennemi est a nos

portes. Marchez a Tinstant sous vos drapeaux, allons

nous reunir au Champ-de-Mars ! Qu'une armee de

60000 hommes se forme a Tinstant ! » Par Tordre de

la Commune, on tire le canon d'alarme, on bat la

generale, on sonne le tocsin, on ferme les barrieres,

on requisitionne tous les chevaux en etat de servir

a ceux qui partent pour la frontiere, on appelle les

hommes valides au Champ-de-Mars pour les former
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sur-le-champ en bataillons de marche. Les membres
de la Commune se dispersent dans leurs sections

respectives : « lis peindront avec energie a leurs

concitoyens, dit le proces-verbal, les dangers immi-
nents de la patrie, les trahisons dont nous sommes
environnes ou menaces, le territoire fran9ais envahi

;

ils leur feront sentir que le retour a Tesclavage le plus

ignominieux est le but de toutes les demarches de nos

ennemis et que nous devons, plutot que de le souffrir,

nous ensevelir sous les mines de notre patrie et ne

livrer nos villes que lorsqu'elles ne seront plus qu'un

monceau de cendres.

»

La Commune, tant decriee, avait une fois encore

Idevance TAssemblee dans Taccomplissement du devoir

'patriotique. Quand sa deputation parut a la barre vers

midi pour rendre compte des mesures qu'elle avait

prises, Vergniaud ne put s'empecher de lui rendre un
hommage solennel. Apres un vif eloge des Parisiens,

11 jeta le mepris sur les laches qui semaient Talamie

et il engagea tous les bons citoyens a se rendre au

camp sous Paris pour achever par des corvees volon-

taires les fortifications commencees, « car il n'est plus

temps de discourir; il faut piocher la fosse de nos

ennemis, ou chaque pas qu'ils font en avant pioche la

notre ! » L'Assemblee entendit cet appel a Tunion.

Sur la proposition de Thuriot, eUe vota un decret qui

maintenait la Commune en fonctions tout en autori-

sant les sections k la renforcer par la nomination de

nouveaux membres. On lut ensuite une lettre de

Roland annon^ant la decouverte d'un complot
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royaliste dans le Morbihan.

Puis, Danton, qu'accompagnaient tous lesministres

se presentait a la tribune : « Tout s'emeut, tout

s'ebranle, tout brule de combattre. Une partie du

peuple va se porter aux frontieres, une autre vacreuser

des retranchements et la troisieme avec des piques

defendra I'interieur des villes. » Paris avait bien

merite de la France entiere. Danton demandait k

TAssemblee de deleguer douze de ses membres pour

concourir avec le Conseil executif a I'execution des

grandes mesures de salut public. D fallait decreter

que quiconque refuserait de servir de sa personne

ou de remettre ses armes serait puni de mort. Danton

terminait enfin sa courte et brulante harangue par les

phrases fameuses qui ont conserve sa memoire : « Le

tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme,

c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les

vaincre, Messieurs, il nous faut de I'audace, encore

de Taudace, toujours de Taudace et la France est

sauvee ! » II se rassit au milieu d'une double salve

d'applaudissements et toutes ses propositions furent

adoptees sans debat.

Grace a Vergniaud, k Thuriot etk Danton, Tunion

semblait retablie devant le danger entre tous les

pouvoirs revolutionnaires. Mais une sombre defiance

subsistait au fond des cceurs. Au bruit du canon

d'alarme et du tocsin, la hantise des traitres gran-

dissait. On se croyait environne d'embuches. Le bruit

se repandait comme une trainee de poudre que les

suspects entasses dans les prisons complotaient de se
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r^volter avec Tappui des complicites de I'exterieur.

I

Les volontaires, qui s'enrolaient au Champ-de-Mars,

avaient lu sur les murs les placards affiches par Marat

quelques jours auparavant pour leur conseiller de ne

pas partir avant de s'etre portes aux prisons et d'y

avoir fait justice des ennemis du peuple. Ds avaient

lu aussi les affiches encore toutes fraiches, ou, sous

le titre de Compte rendu au peuple souverain, Fabre

d'figlantine publiait les principales pieces du dossier

des crimes de la Cour et du roi. lis avaient encore les

nerfs ebranles par les nombreuses ceremonies funebres

par lesquelles chaque section, puis la Commune tout

entiere, avaient celebre les morts du 10 aout victimes

de la deloyaute des Suisses. La demiere de ces cere-

monies, qui s'etait deroulee dans le cadre des Tuileries,

sur les lieux memes du combat, datait de huit jours

a peine et s'etait accompagnee de discours violents

termines par des appels a la vengeance.

Cette vengeance, qu'on lui avait promise, le peuple

parisien ne la voyait pas venir. Le tribunal extraordi-

naire, cree apres tant dliesitations et de mauvais

vouloirs, ne fonctiormait qu'avec une grande lenteur.

II n'avait encore condamne k mort que trois agents

de la Cour, Tembaucheur Collenot d'Angremont, chez

qui on avait trouve des listes d'enrolement de tape-

durs royaux, I'intendant de la liste civile Laporte,

payeur en chef des agents secrets, le joumaliste

Rozoy, qui se rejouissait dans sa Gazette de Paris des

succes de Termemi. Mais, apres le 25 aout, I'activit^

du tribunal s'etait ralentie. II avait acquitte,le 27 aout,
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le policier Dossonville dont le nom s'etait trouve

inscrit sur les listes de d'Angremont. II avait acquitte

encore, le 31 aout, le gouvemeur du chateau de

Fontainebleau, Montmorin, dont une note suspecte

avait ete decouverte dans les papiers des Tuileries.

Ce dernier acquittement avait souleve une tempete

de protestations. La foule avait hue lesjuges, menace

de mort Taccuse qui n'avait pu etre sauve qu'a

grand'peine. Danton, d'autorite, avait annule le

jugement, ordonne la reouverture des debats et

revoque le commissaire national Botot-Dumesnil,

qu'il fit arreter a son tour. « J'ai lieu de croire, avait

ecrit rudement Danton a Taccusateur public Real,

que le peuple outrage, dont I'indignation est sou-

tenue contre ceux qui ont attente a la liberte et qui

annonce un caractere digne enfin d'une etemelle

liberty, ne sera plus reduit a se faire justice lui-meme,

mais I'obtiendra de ses representants et de ses ma-

gistrats. » Danton trouvait naturel que le peuple « se

fit justice lui-meme » ,
quand les magistrats et les 1

jures se refusaient a frapper legalement ses ennemis. I

Le nouveau comite de surveillance de laCommune;
ou siegeait maintenant son ancien clerc Deforgues,!

s'occupait deja de faire un tri parmi les prisonniers.l .

D relachait les prevenus de petits delits, les pauvresr

debiteurs, les prisormiers pour rixes, etc. Enflam-

mees par les harangues de leurs representants a la

Commune, les sections, en meme temps qu'elles orga-

nisaient le recrutement, brandissaient la vengeance

nationale contre les conspirateurs. Celle du faubourg
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Poissonniere deliberait que tous les pretres et per-

sonnes suspectes enfermes dans les prisons seraient

mis a mort, avarit le depart des volontaires pour

Tarmee. Son sinistre arrete etait approuve par les

sections du Luxembourg, du Louvre et de la Fon-

taine-Montmorency.

L'action suivait. Dans Tapres-midi, des pretres

r^fractaires conduits k TAbbaye furent massacres

en route par leurs gardiens, des federes marseillais

et bretons. Un seul d'entre eux flit sauve, Tabb^

Sicard, Tinstituteur des sourds-muets, qu'un homme
de la foule reconnut. Une bande, form^e de bouti-

quiers et d'artisans, de federes et de gardes nationaux

meles, se rendit aux Carmes ou etaient enfermes de

nombreux pretres refractaires. Ceux-ci furent immoles

k coups de fusil, de piques, de sabres et de batons.

Puis, i la tombee de la nuit, ce fut le tour des prison-

niers de I'Abbaye. Ici le comite de surveillance de la

Commune intervint : « Mes camarades, il vous est

ordorme de juger tous les prisonniers de TAbbaye,

sans distinction, k Texception de Tabbe Lenfant que

vous mettrez en lieu sur. — Panis, Sergent. » L'abbe

Lenfant, ancien confesseur du roi, avait un frere

qui siegeait au comite de surveillance. Un simulacre

de tribunal, preside par Stanislas Maillard,s'improvisa.

Maillard, le registre d'ecrou en mains, interrogeait les

prevenus et consultait ses assesseurs sur la peine.

« Elargissez ! » pronon^ait Maillard en cas de condam-

nation et les vietimes s*entassaient. Potion, qui se

rendit k La Force, le 3 septembre, nous apprend que
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« les hommes qui jugeaient et les hommes qui exe-

cutaient avaient la meme securite que si la loi les eut

appeles k remplir ces fonctions ». « lis me vantaient,

dit-il, leur justice, leur attention a distinguer les

innocents des coupables, les services qu'ils avaient

rendus.

»

La tuerie continua les jours suivants dans les autres

prisons : k La Force a une heure du matin, k la Concier-

gerie dans la matinee du 3, a la tour Saint-Bernard,

puis au Chatelet, a Saint-Firmin, a la Salpetriere, le

4 septembre, enfm k Bicetre. La griserie du meurtre I

etait telle qu'on tuait indistinctement les prisonniers I

de droit commun et les prisonniers politiques, les 1

enfants et les femmes. Certains cadavres, comme celui

de la princesse de Lamballe, subirent d'affreuses muti-

lations. Le chiffre des morts, selon les estimations,\

vane de 1100^ 1400.
^

La population assistait indifferente ou satisfaite k

ces scenes dliorreur. W^^ Julien de la Drome ^crivait

k son mari, le soir meme du 2 septembre : « Le peuple

est leve, le peuple terrible dans sa fureur venge les

crimes de trois ans des plus laches trahisons ! La
fureur martiale qui a saisi tous les Parisiens est un

prodige. Des peres de famille, des bourgeois, des

troupes, des sans-culottes, tout part. Le peuple a dit

:

Nous laissons dans nos foyers nos femmes, nos enfants

au milieu de nos ennemis, purgeons la terre de la

liberte. Les Autrichiens et les Prussiens seraient aux

portes de Paris que je ne ferais point un pas en

arriere. J 'en crierais avec plus de securite : la victoire
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est k nous ! » Qu'on juge par I'exaltation de cette

bonne bourgeoise, disciple de Jean-Jacques, des senti-

ments des autres classes.

La fievre patriotique, Tapproche de Tennemi, le

son du tocsin endormaient les consciences. Pendant

que les massacreurs se livraient a leur horrible besogne,

les femmes passaient la nuit dans les eglises a coudre

des vetements pour les volontaires, a faire de la

charpie pour les blesses. C'etait a la Commune et dans

les sections un defile ininterrompu de citoyens qui

venaient offrir leurs bras ou leurs dons k la patrie.

Plusieurs se chargeaient des enfants de ceux qui

partaiept. Les jeux de hasard etaient fermes par ordre

de la 'mairie. On fondait le plomb des cercueils pour

faire des balles. Tous les chanons etaient employes k

fabriquer des affuts et des caissons. L'elan etait

magnifique. Le sublime cotoyait Tinmionde.

Les autorites avaient laisse faire. Aux requisitions

que lui adressait la Commune, le commandant en chef

de la garde nationale Santerre avait repondu qu'il ne

pouvait faire fond sur I'obeissance de ses gardes

nationaux. La Commune indemnisa les massacreurs

de leurs joumees perdues. L'Assemblee envoya sur

le theatre du meurtre des deputations impuissantes.

Le ministre de I'interieur Roland lui ecrivit le 3 sep-

tembre : « Hier fut un jour sur les evenements duquel

11 faut Jeter un voile. Je sais que le peuple, terrible

en sa vengeance, y porte encore une sorte de justice ! »

Les joumaux girondins — c'etait alors presque toute

la presse — firent au moment meme I'apologie des
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massacres ou plaiderent en leur faveur les circons-

tances attenuantes.

Quant au ministre de la justice, Danton, il ne fit

pas le moindre geste pour proteger les prisons. Au
commis de Roland, Grandpre, qui lui demandait

d'agir, il repondit, d'apres W^^ Roland : « Je me fous

bien des prisonniers, qu'ils deviennent ce qu'ils

pourront ! » Et quelques jours plus tard, quand

Alquier, president du tribunal criminel de Seine-et-

Oise, vint le trouver pour Tinteresser au sort des

prisonniers de la Haute-Cour d'Orleans que la bande
de Foumier conduisait k Versailles pour les y massa-

crer, Danton lui dit en haussant les epaules : « Ne
vous melez pas de ces gens-la. II pourrait en resulter

pour vous de grands desagrements » . On sait les

propos qu'il tint au due de Chartres, le futur Louis-

Philippe, dans les premiers jours de la Convention :

« Au moment ou toute la partie virile de la population

se precipitait aux armees et nous laissait sans force

dans Paris, les prisons regorgeaient d'un tas de conspi-

rateurs et de miserables qui n'attendaient que I'ap-

proche de I'etranger pour nousmassacrernous-memes.

Je n'ai fait que les prevenir. J'ai voulu que toute la

jeunesse parisienne arrivat en Champagne couverte

d'un sang qui m'assurat de sa fidelite. J'ai voulu

mettre entre eux et les emigres un fleuve de sang. »

Faut-il encore rappeler que le secretaire de Danton,^

Fabre d'Eglantine, fit hautement I'apologie des

massacres et les presentait en exemple au reste de la

France ?
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Depuis le 28 aoiit, depuis le jour ou Roland et les

Girondins avaient propose de quitter Paris, Danton

^
s'etait solidarise hautement avec la Commune. II en

^pousait les haines. Les massacres, dans sa pensee,

n'avaient pas seulement pour but de faire trembler

les complices de Tennemi, mais aussi de faire refl^-

chir les Girondins. Les elections commen^aient.

L'occasion etait bonne pour frapper des rivaux poli-

tiques. Le calcul de Danton fut celui de tout son

parti.

Le jour meme du 2 septembre, dans la stance du

soil k la Commune, Billaud-Varenne et Robespierre

denoncerent « la conspiration en faveur de Brunswick

qu'un parti puissant veut porter au trone des Fran-

9ais » . Us ne faisaient pas allusion seulement k la

campagne Equivoque de Carra, ils visaient aussi

celle que Tabbe Danjou avait faite en plein club des

Jacobins, au mois de mai, en faveur du due dTork.

lis songeaient sans doute aux graves propos que Brissot

lui-meme aurait tenus au sein de la Commission

des Douze et que rapporte Barere : « Je vous ferai

voir ce soir, avait dit Brissot k un de ses coUegues,

le 17 juillet precedent, dans une correspondance

avec le cabinet de Saint-James, qu*il depend de nous

d*amalgamer notre Constitution avec celle de TAn-

gleterre en mettant le due dTork roi constitutionnel

k la place de Louis XVI. » Le lendemain de Tattaque

/de Robespierre a la Commune, Brissot fut perquisi-

[tionne par ordre du Comite de surveillance et le

Isurlendemain des mandats d'arret ^taient sign^s
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centre Roland et centre huit d^put^s girondins.

Cette fois Danton estima qu'on allait trop loin. II

devait son portefeuille a Brissot et k Condorcet.

II se rendit k THotel de Ville et, apres une explica- i

tion fort vive avec Marat, il fit revoquer les mandats /

d'arret. Danton meprisait trop la vie humaine pour

etre avide de sang. Le coup frappe, le but atteint,

il ouvrait son cceur a la pitie. II facilita Tevasion

d*Adrien Duport, de Talleyrand et de Charles Lameth,

de plusieurs autres* . II repugnait aux cruautes inutiles.

SMI avait laisse frapper Roland et Brissot, il se serait

rendu impossible au ministere et il ne voulait pas

rompre encore avec TAssemblee. II lui suffisait de lui

faire peur et il trouvait meme une apre satisfaction

^ jouer envers elle au protecteur.

Au moment meme, la France revolutionnaire ne

desavoua pas les massacres. Le meme esprit, la meme
fievre regnaient d*un bout k Tautre du territoire. Dans

une circulaire fameuse qui fut envoyee aux departe-

ments sous le contreseing de Danton, le comite de

surveillance de la Commune avait justifie son ceuvre

et Tavait proposee en exemple des le 3 septembre :

« La Commune de Paris se hate d'informer ses freres

des departements qu*une partie des conspirateurs

feroces detenus dans ses prisons a ete mise k mort par

le peuple ; actes de justice qui lui ont paru indispen-

1. II est vrai que Brissot, dans son pamphlet contre les

Jacobins, paru apres sa radiation, en octobre 1792, insinue

que Talleyrand paya son passeport 500 louis.
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sables pour retenir par la terreur des legions de traitres

caches dans ses murs, au moment oii il allait marcher

a Tennemi; et, sans doute, la nation entiere, apres la

longue suite de trahisons qui I'ont conduite sur les

bords de Tabime, s'empressera d'adopter ce moyen
si necessaire de salut public... »

Circulaire superflue. Les provinciaux n'avaient pas

besoin qu'on leur proposat Paris en exemple. lis

Tavaient parfois devance. Deux pretres avaient et^

massacres dans TOme le 19 aout, un autre dansl'Aube

le 21 aout, un huissier a Lisieux le 23 aout, etc.

Partout ou passaient les volontaires en marche vers la

frontiere, les aristocrates n'avaient qu'a bien se tenir.

A Reims le 3 septembre, a Meaux le 4, dans TOme
les 3 et 6, a Lyon le 9, a Caen le 7, a Vitteaux le 12,

des officiers, des pretres, des suspects de tout genre

trouverent la mort jusque dans les prisons. A Tassem-

blee electorale des Bouches-du-Rhone, presidee par

Barbaroux, la nouvelle des massacres de Paris fut

vivement applaudie. Le « patriotisme », dieu nouveau,

\ reclamait des victimes humaines comme les dieux

\anciens.

Les suspects consideres comme les plus dangereux,

ceux qui foumirent le plus de victimes, avaient ete

^ partout les pretres refractaires. Sur un seul point

peut-etre, I'accord des trois pouvoirs. Commune,
Legislative et Conseil executif, etait complet, sur la

necessite de mettre le clerge refractaire dans Timpos-

sibilite de nuire k la defense revolutionnaire comme
a la defense nationale.
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La Constituante n'avait supprim6 qu'une partie

des maisons religieuses. Elle n'avait pas touch^ notam-

ment a celles qui etaient vouees a la charite ou k

renseignement. Un depute declara, le 31 juillet, que

ces maisons etaient « des bastilles monarchiques dont

les pretres refractaires sont les guichetiers » et, le

4 aout, TAssemblee decreta que les maisons appar-
j

tenant aux ordres religieux dej^ supprimes seraient 1

toutes evacuees pour le 1®^ octobre et mises en vente. '

II restait des congregations dites seculieres que la

Constituante avait epargnees, associations dans

lesquelles on ne prononqait pas de vceux solennels,

comme TOratoire, qui dirigeait de nombreux colleges,

les Lazaristes, les Sulpiciens, les Eudistes, ou congre-

gations laiques comme les freres des Ecoles chretiennes,

ou congregations feminines comme les Filles de la

Sagesse , de la Providence , de la Croix , du Bon Pasteur,

etc. Toutes furent supprimees, le 18 aout, et leurs \/
biens liquides. On autorisa cependant les religieuses

employees dans les hopitaux a continuer leurs services

a titre individuel.

Plus dangereux que les moines et les religieux

paraissaient les pretres refractaires dont beaucoup

s'etaient maintenus dans leurs anciennes paroisses. Au
bruit meme du canon du 10 aout, I'Assemblee avait

decrete que tous les decrets frappes du veto royal

seraient immediatement executoires. Le decret du

27 mai sur Tinternement et la deportation des pretres

refractaires perturbateurs fiit done mis en vigueur.

Des le 10 aout au soir, la Commune adressa aux
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sections la liste des eveques et pretres suspects. lis

furent sans delai enfermes a TAbbaye, aux Cannes,

au seminaire Saint-Magloire, proie future pour les

septembriseurs. Mais le decret du 27 mai ne frappait

que les pretres anciens fonctionnaires publics, les

seuls qui eussent ete astreints au serment par la

Constituante. Pour atteindre les autres, tres nombreux,

TAssemblee les obligea, le 14 aout, de jurer le serment

de fidelite a la liberte et a I'egalite. Un certain nombre

se soumirent afin de garder leurs pensions et de

continuer Texercice de leur culte. Le decret du 27 mai

avait un autre defaut aux yeux des revolutionnaires.

II n'atteignait que les pretres qui seraient Tobjet d'une

denonciation signee de 20 citoyens actifs. Dans
beaucoup de contrees, ou la population tout entiere

etait complice des refractaires, la reunion de 20 signa-

tures etait chose impossible. Cambon et Lanjuinais

reclamerent, le 19 aout, une nouvelle loi qui permet-

trait de frapper tous les refractaires indistinctement

et sommairement. Le girondin Lariviere stimula, le

23 aout, la commission extraordinaire chargee de

preparer la loi nouvelle : « Si vous ne pouvez pas

supporter plus longtemps la vue des emblemes de la

tyrannic, je ne consols pas comment vous supportez

depuis si longtemps la vue des auteurs fanatiques

de nos discordes interieures, la vue des maux, des

desastres que tous les jours ils occasionnent. Je

demande qu'on fasse a Tinstantun rapport surle mode
de leur deportation, car chaque instant de retard est

un veritable assassinat. » (Vifs applaudissements.)
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Les revolutionnaires avaient une raison grave d'en

finir. Les elections a la Convention etaient immi-

nentes. Les assemblees primaires devaient se reunir le

26 aout et les assemblees electorales le 2 septembre.

II fallait se hater d'expulser de France les pretres

refractaires afin de les empecher d'exercer une
influence quelconque sur les choix qui allaient etre

faits. Marans, Delacroix, Cambon dirent crument

leurs craintes. Marans, le 24 aout : « Des cures aristo-

crates, d'abord disperses par la crainte, osent deja

rentier dans leur paroisse et travailler k nous donner

de mauvais electeurs. II faut que la deportation soit

signifiee avant le 28. » Delacroix : « De peur que se

glissant dans les assemblees du peuple ils ne portassent

sur Telection des deputes a la Convention nationale

leur influence pestilentielle,... chassons, chassons les

pretres. » Cambon, aux applaudissements frenetiques

des tribunes, proposa de les deporter tous sur-le-champ

k la Guyane, ou Tagriculture, dit-il, manquait de bras.

Delaunay Tappuya, mais sur Tobservation de Tancien

pasteur protestant Lasource, soutenu par Teveque

Fauchet et par Vergniaud, que les expedier k la

Guyane, c'etait les vouer a unemortcertaine.TAssem-

blee laissa aux refractaires le choix du pays ou ils se

rendraient. Le decret du 26 aout leur donna 15 jours

pour quitter la France. Le delai passe, ils seraient

deportes k la Guyane. Cependant les pretres sexa-

genaires ou infirmes etaient exceptes formellement

de la deportation et le decret ne s'appliquait pas non
plus aux ecclesiastiques qui n'avaient pas ete astreints
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au serment. Ceux-ci ne seraient deportes que s'ils

etaient denonces par six citoyens domicilies. Des

milliers de pretres (peut-etre 25000) se mirent en

route pour les pays etrangers oii ils ne trouverent pas

toujours un accueil cordial et empresse. En Espagne,

notamment, ils furent presque traites en suspects.

C'est en Angleterre qu'ils furent le mieux regus.

Malgre Timportance de cette emigration forcee,

rEglise romaine ne disparut pas entierement. Les

pretres non astreints au serment, les refractaires

sexagenaires et infirmes etaient encore nombreux.

L'eveque de Sarlat continua k vivre a Sarlat dont il

fut meme maire jusqu'au moment de la Terreur ou il

fut incarcere. L'eveque de Riez se retira k Autun, sa

ville natale; Teveque de Marseille, Belloy, dans un
village des environs de Paris d'ou il continua k admi-

nistrer son ancien diocese ; l'eveque d'Angers, Couet

de Lorry, dans un village de Normandie; Teveque de

Saint-Papoul, Maille de La Tour Landry, k Paris ou il

fit des ordinations; Teveque de Senlis, a Crepy-en-

Valois, etc. II est vrai que la plupart de ces prelats et

des pretres refractaires qui resterent en France pre-

terent le serment de liberte et d'egalite, a la grande

indignation de leurs confreres emigres qui les consi-

dererent parfois comme des demi-schismatiques.

Mais le pape n'osa pas les condamner.

La consequence inevitable de la deportation des

I pretres refractaires fut la secularisation de Tetat civil

1 que TAssemblee vota dans sa demiere seance le

\20 septembre 1792. II y avait de nombreux depar-
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tements, comme les C6tes-du-Nord, ou les pretres

refractaires etaient restes en fonctions dans leurs

paroisses jusqu*au 10 aoiit, parce qu'on manquait

de pretres constitutionnels. lis tenaient dans ces

paroisses les registres de Tetat civil. Eux partis, il n'y

avait personne pour les remplacer a la fois dans leurs

fonctions civiles et dans leurs fonctions religieuses

jusque la confondues. On fut bien force de confier

les registres aux municipalites. La mesure etait

depuis longtemps reclamee par les Feuillants ou
monarchistes constitutionnels qui faisaient valoir la

repugnance qu'eprouvaient les fideles des pretres

romains a s'adresser pour le bapteme, le manage, les

sepultures aux pretres officiels consideres par eux

comme schismatiques. Bien des families preferaient

priver leurs nouveau-nes d'etat civil plutot que de

recourir aux intrus. Longtemps les revolutionnaires

avaient resiste a la pression des refractaires et des

Feuillants de crainte d'affaiblir la position du clerge

constitutionnel en lui enlevant le droit de constater

les naissances, mariages et deces.

Mais, depuis que les pretres refractaires sont

deportes en masse, les revolutiormaires n'ont plus a

craindre, en votant la mesure reclamee, de grossir

le troupeau des fideles de la contre-Revolution. lis

laicisent done Tetat civil parce qu'ils sont maintenant

convaincus qu'ils peuvent le faire sans peril. Dans

bien des endroits ce sont les cures constitutionnels

eux-memes qui seront transformes en officiers de

Tetat civil. II n'en est pas moins vrai que cette sepa-
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ration du sacrement et de I'acte civil etait une nou-

veaute considerable grosse de consequences pour
Tavenir. L'Etat perdait de plus en plus son caractere

religieux. La meme loi qui secularisait I'etat civil

autorisait le divorce, interdit par Tfiglise.

Les pretres constitutionnels s'^taient sans doute

rejouis d'etre debarrasses de leurs rivaux, mais ceux

d'entre eux qui savaient reflechir n'etaient pas sans

apprehension. Des le 11 aout, I'eveque de I'Eure

Thomas Lindet ecrivait a son frere : « Bientot vous ne

voudrez plus ni rois ni pretres. » Comment la chute

du roi terrestre n'ebranlerait-elle pas en effet le roi du

ciel ? Le meme Thomas Lindet expliquait ainsi sa

pensee le 30 aout : « Les Parisiens finiront comme les

Anglais par crier : Point d'eveques ! Le theisme et le

protestantisme ont plus de liaisons avec le republi-

canisme. Le catholicisme a toujours ete attache a la

monarchic et il a dans ce moment le malheur de

couter fort cher. » Quelques semaines plus tard,

Teveque de I'Ardeche, Lafont de Savine, ecrivait de

meme a Roland : « Je crois devoir vous observer que

la Constitution civile du clerge touche a sa fin. II est

evident par la consequence necessaire de ses principes

que r£tat va devenir tout a fait etranger aux choses

de la Religion, que le salaire attribu6 aux ministres

catholiques ne sera regarde que comme une pension

de retraite et une representation des biens dont ils

jouissaient; que les lois de la tolerance universelle

sont incompatibles avec la faveur d'une depense

publique accordee exclusivement a un seul culte
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ainsi qu'avec des dispositions hierarchiques deter-

minees par les lois... » Les deux eveques voyaient

clair. Les jours du clerge constitutionnel etaient en

effet comptes. La logique de ses principes comme
la pression des faits entrainait la Revolution vers

des solutions hardies devant lesquelles elle aurait

recule avec epouvante deux ans plus tot.

L'Eglise constitutionnelle est traitee avec une

desinvolture croissante. Ce n'est pas assez qu'elle

soit obligee de mettre son influence spirituelle, ses

sermons et ses benedictions au service de I'Etat

nouveau, elle doit encore lui faire le sacrifice de son

superflu. Des le 19 juillet, un decret rendu sur le

rapport du comite des finances mit en vente les

ci-devant palais episcopaux et les jardins qui en

dependaient. Les Eveques se logeront desormais

k leurs frais, comme ils Tentendront, en chambre

gamie. Une allocation speciale d'un dixieme de

leur traitement y pourvoira. Un des considerants du

decret dit que « la somptuosite des palais episcopaux

est peu convenable a la simplicite de Tetat ecclesias-

tique » . On les depouille et on leur fait la le^on.

Apres le 10 aoiit, ces tendances s*accentuent. Le

14 aout, sur la proposition de Delacroix et de Thuriot,

TAssemblee decrete que tous les objets et monuments
en bronze rappelant la feodalite et existant dans les

,

eglises seront convertis en canons. La Commune de

Paris, dont I'exemple fiit suivi par d'autres, donna la

plus grande extension k ce decret et s'en servit pour
\

depouiller les lieux saints de la plupart de leurs orne-
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ments. Le 17 aout, « jalouse, dit son arrets, de servir

la chose publique par tous les moyens qui sont en sa

puissance » et « considerant qu'on peut trouver de

grandes ressources pour la defense de la patrie dans

la foule de tous les simulacres qui ne doivent leur

existence qu'a la fourberie des pretres et a la bar-

barie du peuple » , elle fit main basse sur « tous les

crucifix, lutrins, anges, diables, seraphins, cherubins

de bronze », pour les employer k la fonte des canons

et sur les grilles pour en faire des piques. Le 1 8 aout,

une deputation de la confrerie de Saint-Sulpice offrit

k I'Assemblee une statue de saint Roch en argent et

son orateur accompagna I'offre d*un discours qu'on

dirait deja date du temps de la Terreur : « Les diverses

confreries formaient dans Tempire les anneaux de

cette chaine sacerdotale par laquelle le peuple etait

esclave; nous les avons brises et nous nous sommes
associes a la grande confrerie des hommes libres.

Nous avons invoque notre saint Roch contre la peste

politique qui a fait tant de ravages en France. II ne

nous a pas exauces. Nous avons pense que son silence

tenait k sa forme. Nous vous Tapportons pour qu'il

soit converti en numeraire. II concourra, sans doute,

sous cette forme nouvelle, a detruire la race pestiferee

de nos ennemis. » L'Assemblee suivait le mouvement.
Le 10 septembre, elle requisitionnait tous les usten-

siles d'or et d'argent des eglises, a Texception des

soleils, ciboires et calices et elle ordonnait de les

convertir en monnaie pour le pret des troupes. Ainsi

le culte constitutionnel perdait tous les jours le pres-
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tige exterieur qu'il exerqait sur rame des simples. II

etait de plus en plus reduit a la nudite evangelique.

Des le 12 aout, la Commune avait fait defense k

tous les pretres de porter le costume religieux en

dehors de leurs fonctions. L'Assemblee une fois

encore suivit la Commune. Elle renouvela six jours

plus tard la prohibition du costume ecclesiastique dej^

decretee en principe le 6 avril precedent.

La Commune posait deja la regie que la religion

doit rester une affaire privee. Le 16 aout elle enjoi-

gnait « a toutes les sectes religieuses de ne point

obstruer la voie publique dans I'exercice de leurs

fonctions » , autrement dit elle supprimait les pro-

cessions et les ceremonies exterieures. Elle genera-

lisait ainsi hardiment le decret par lequel I'Assemblee

avait revoque Tavant-veille Tedit de Louis XIII sur

la procession du 15 aout. Elle excluait les pretres de

la fete funebre qu'elle celebra en ITionneur des morts

du 10 aout.

Peu soucieuse de logique, elle entendait cependant

intervenir dans I'administration interieure du culte

constitutioimel. Le lendemain de I'insurrection, elle

supprimait le casuel, « sur les plaintes faites par

plusieurs citoyens d'exactions exercees par le clerge

constitutioimel » , et, par le meme arrete,elle instituait

I'egalite des funerailles et supprimait les marguilliers

et leurs bancs. Desormais tous les citoyens seraient

enterres avec le meme ceremonial avec deux pretres.

II n'y aurait plus de tentures aux portes des eglises.

La Legislative, docile, decretait k son tour, le 7 sep-
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tembre, que les ecclesiastiques salaries par TEtat qui

recevaient un casuel, sous quelque denomination

que ce fut, seraient condamnes par les tribunaux k

la perte de leur place et de leur traitement.

D6ja le manage des pretres etait honore par

TAssemblee et presente par elle comme un exemple

k suivre. Le 14 aout, le depute Lejosne demanda que

I'eveque de la Seine-Inf6rieure, Gratien, qui avait

rappele ses pretres dans une pastorale au devoir de

continence, fut poursuivi devant les tribunaux et que

les pretres fussent avertis qu'ils seraient prives de leur

traitement s'ils publiaient des ecrits contraires aux

droits de Thomme. Les deux propositions furent

renvoyees au comite de legislation.

On voit poindre ici la theorie qui fera fortune sous

la Convention. Le clerge constitutionnel, par le seul

fait qu'il est constitutionnel, doit s'incorporer en

quelque sorte a la Constitution. Les droits de Thomme
ne reconnaissent pas de vceux perpetuels. Done,

defense aux pretres d'enseigner que ces vceux doivent

etre respectes, defense aux eveques non seulement

de deplacer, de revoquer, d'inquieter ceux de leurs

pretres qui prendront femme, mais defense de les

iblamer publiquement par parole ou par ^crit. Les lois

de rEtat s'imposent souverainement au clerge consti-

tutionnel, meme quand ces lois sont contraires k la

discipline ou aux dogmes du catholicisme. Autrement

dit le clerg^ constitutionnel est depouill^ de tout

statut propre. II n'en a plus d'autre que celui de

I'Etat.
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Sous la Convention, des sanctions interviendront.

Une proclamation du Conseil executif, en date du

22 Janvier 1793, fera defense a tous eveques d'or-

donner aux cures de tenir des registres de baptemes,

de manages et sepultures, de proclamer des bans,

« d'exiger, avant de donner la benediction nuptiale,

des conditions que la loi civile ne commandait pas »

,

autrement dit elle leur fit une obligation de marier

sans explication quiconque se presentera pour recevoir

le sacrement, meme les divorces, meme les pretres,

meme les athees. Des jugements de tribunaux obli-

gerent des cures k marier leurs confreres. Des eveques

fureilt mis en prison pour avoir oppose des empeche-

ments k ces mariages. Le 19 juillet 1793, un decret

punira de la deportation les Eveques qui commet-

traient ce delit. A cette occasion, Delacroix s'ecria :

« Les Eveques sont nommes par les assemblies elec-

torales, ils sont salaries par la nation, ils doivent obeir

k toutes les lois de la republique. » Et Danton ajouta :

« Nous avons conserve les traitements des Eveques,

qu'ils imitent leurs fondateurs; ils rendaient a Cesar

ce qui appartient k Cesar. Eh bien ! la nation est plus

que tous les Cesars. » Autrement dit, la nation

commande meme dans le domaine religieux. Elle est

la source de tout droit, de toute autorite, de toute

verite. Thomas Lindet avait eu raison d'ecrire au len-

demain du 10 aout que la chute du roi faisait presager

celle des pretres.

\





CHAPITREm

LEsElectionsA la convention

Si la Legislative et la Commune revolutiomiaire

s'entendaient assez facilement sur la question reli-

gieuse, sur toutes les autres questions elles entraient

en opposition, sourde ou ouverte.

La Commune considerait la chute du trone comme
un acte definitif impliquant la Republique. L'Assem-

blee evitait de se prononcer et ajoumait la solution.

Pour empecher la royaute de renaitre, la Commune
s'efforqait d'ecarter des urnes tous ceux qu'elle sus-

pectait de regretter Louis XVL Le 11 aout, eUe decidait

de faire imprimer la liste des electeurs parisiens qui,

Tannee precedente, s'^taient reunis au club de la

Sainte Chapelle pour preparer les elections a la Legis-

lative. Elle supprimait le lendemain tous les joumaux
royalistes et distribuait leurs presses aux joumaux
patriotes, sans que I'Assemblee osat protester contre

ce coup de force, dont les consequences furent graves.

Le royalisme, prive d'organes, ne pourra plus se faire

entendre k la France au moment meme ou allait
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s'ouvrir la campagne 61ectorale. Le 13 aout, la Com-
mune data ses actes de Tan 1^ de Tegalite, voulant

signifier par la qu*une ere nouvelle commenqait.

L'Assemblee ne suivait qu'^ petits pas. Le 11

aout, un de ses membres, Sers, protestait contre la

demolition des statues des rois qu'on abattait dans

Paris et dans toutes les grandes villes. n n'invoquait, 11

est vrai, que la crainte des accidents pour venir au

secours des augustes effigies en peril. Mais un autre

depute, Marans, versait une larme sur la statue de

Henri IV. En vain ! car Thuriot, fit decreter que tous

ces bronzes seraient convertis en monnaie ou en

•canons. Deux jours plus tard Robespierre venait

Idemander Terection, sur Templacement de la statue

|de Louis XV, d'un monument aux morts du 10 aout.

La Commune allait de Tavant. Le 14 aout, elle

d^putait a TAssemblee pour lui demander de rayer le

nom du roi de la liste des fonctionnaires publics, et le

lendemain Gensonne faisait decreter que lesjugements

et les lois seraient rendus desormais au nom de la

nation. Ducos faisait recouvrir par la Declaration

des droits de Thomme Teffigie « scandaleuse » de

Louis XVI qui ornait encore la salle des seances.

La Commune decidait d'instituer pour les elections

le vote par appel nominal et a haute voix et TAssemblee

laissait faire. Robespiene protestait dans sa section

contre le maintien du scrutin k deux degr^s et la

Commune s*empressait de corriger la loi en arretant,

sous sa dictee, que les choix de I'assembl^e ^lectorale

seraient soumis k la ratification des assemblies
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primaires. Le 1 7 aout, la Commune d^cidait de livrer

k la publicity la liste des signataires des petitions

royalistes des 8 000 et 20 000, posterieures au 20 juin.

Le 22 aout, elle invitait les ministres a remplacer le

Monsieur par le Citoyen. Les democrates de la Com-
mune et des jacobins reclamaient pour le peuple le

droit de sanctionner la Constitution et les lois et de

revoquer les deputes, c*est-a-dire qu'ils voulaient

appliquer k la lettre les preceptes du Contrat social

en instituant le referendum et le mandat imperatif.

Le mouvement republicain se propageait rapide-

ment en province. Dans les Vosges, les volontaires, en

apprenant la suspension de Louis XVI, criaient : Vive

la Nation sans Roi ! Les juges de la Rochelle temii-

naient leurs felicitations a TAssemblee par ce vceu :

La nation souveraine et rien de plus ! Les Jacobins de

Strasbourg s'ecriaient : Vive VEgalite et point de roi

!

Les Jacobins de Paris, dans leur circulaire electorale,*^

pronaient hautement la republique.

D devenait evident que le maintien de la fomie

monarchique se heurtait k un fort courant contraire.

Les deputes s*inclinerent. Cambon prononqa le

22 aout : « Le peuple neveutplusderoyaute,rendons-

en le retour impossible. » Carra, pour montrer qu'il

ne songeait plus a Brunswick, conseilla k ses lecteurs

d*exiger des futurs deputes « le serment de ne jamais

proposer ni roi ni royaute, sous peine d'etre enterres

tout vifs dans leurs departements, k leur retour »

(1^ septembre). Condorcet, k son tour, se proclama

republicain, le 3 septembre, en expliquant qu'un
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changement de dynastie serait une folie. Le lendemain,

4 septembre, emus par « la calomnie atroce » qui les

representait comme meditant I'accession au trone du

due de Brunswick ou du due d'York, les deputes firent

le serment de eombattre de toutes leurs forees les rois

et la royaute et ils adresserent a la nation, mais k

litre individuel, une proelamation republieaine.

II est diffieile de savoir jusqu'a quel point ees

manifestations tardives etaient sineeres. Le meme
Chabot qui, le 3 septembre, traitait de « ealomnie

atroee » le pretendu projet de eouronner un prinee

etranger, avait donne aux Federes, du haut de la tribune

des jaeobins, le 20 aout, le eonseil de rester k Paris,

pour inspeeter la Convention, Tempeeher de retablir

la royaute et de quitter Paris. Et le meme Chabot,

quelques jours plus tard, donnera sa voix dans TAssem-

blee eleetorale de Paris au due d'Orieans qui sera

nomme depute a la Convention en queue de liste

malgre Topposition de Robespierre. Danton et ses

amis voterent avee Chabot pour le due d'Orleans.

Celui-ei ambitionnait-il autre ehose qu'un mandat

legislatif ? Sa eorrespondanee prouve qu'il ehereha k

faire nommer a la Convention son fils ain^, le due de

Chartres, le futur Louis-Philippe, bien qu'il n'eut pas

eneore Page legal. Mais finalement le due de Chartres

n'osa pas et son pere se mit sur les rangs. Avant de

sollieiter les suffrages des eleeteurs parisiens, il adressa

une requete a la Commune pour la prier de lui donner

un nouveau nom, et la Conmiune, par un arrete formel,

lui attribua eelui d'Egalite, qu'il aeeepta avee « une
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reconnaissance extreme » (14 septembre). Les contem-

porains ont cm que Danton, peu capable de s'echauffer

pour la metaphysique politique, etait secretement

gagne k la maison d'Orleans. On a exhume naguere

des notes manuscrites ou le roi Louis-Philippe a raconte

qu'apres Valmy, Danton lui offrit sa protection et lui

conseilla de se populariser a Tarmee : « Cela est

essentiel pour vous, pour les votres, meme pour nous

et surtout pour votre pere. » Danton fmit ainsi

Tentretien : « Vous avez de grandes chances de regner.

»

La republique ne lui apparaissait done que comme
une solution provisoire.

Pour Tinstant la royaute fut condamnee. Les

Girondins, sentant Paris et certaines grandes villes leur

echapper, s'efforcerent de s'assurer le vote des cam-

pagnes. Des le 14 aout, Tun d'eux, Franqois (de Neuf-
|

chateau), avait fait decreter par TAssemblee le partage

des biens communaux entre tous les citoyens et la

division des biens des emigres en petites parcelles qui

seraient payees en 15 annuites afm que les pauvres

pussent les acquerir facilement. Le 16 aout, toutes les

poursuites pour cause de ci-devant droits feodaux

furent suspendues. Le 25 aout enfm TAssemblee

supprima sans indemnite tous les droits feodaux dont

les proprietaires ne pourraient pas exhiber le titre \i

primitif. La chute de la feodalite accompagnait la 1

chute du trone. Le paysan ne regretterait plus le roi.

Les assemblees electorales, qui se reunirent le

2 septembre, siegerent plusieurs jours et meme parfois

plusieurs semaines. Malgre I'octroi du droit de vote
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aux citoyens passifs, rempressement k se rendre aux

urnes fut tres faible. Les pauvres n'aimaient pas

perdre leurs journees a des operations fatigantes pour

lesquelles ils etaient mal prepares. Les royalistes, les

Feuillants, les aristocrates, les timides s'abstinrent par

prudence ou par scrupule. On n'etait admis a voter

qu'apres avoir prete le serment d'etre fidele a la liberte

et a Tegalite. Dans TOise il y eut moins de votants

aux assemblees primaires de 1792 qu'a celles de 1791

ou de 1790. Dans une dizaine de departements au

moins, dans les Bouches-du-Rhone, le Cantal, la

Charente, la Correze, la Drome, THerault, le Lot, le

Gers, rOise, les Hautes-Pyrenees, la Seine-et-Marne,

on imita Paris, on proceda au vote par appel nominal

et a haute voix. II en fut de meme dans les assemblees

primaires du Mans. Souvent enfin les assemblees

electorales s'epurerent elles-memes en expulsant de

leur sein les citoyens suspects d'opinions anti-civiques.

I
La predominance des bourgeois et proprietaires

U'affirma partout presque sans conteste. Sauf a Paris

et dans quelques autres villes, les artisans et ouvriers

s'effacerent quand ils ne se laisserent pas docilement

conduire au scrutin. A Quingey, dans le Doubs, le

maitre de forges Louvot s'empara du bureau de

Tassemblee primaire avec ses ouvriers qu'il avait

amenes en troupe derriere un joueur de clarinette. D

chassa de la salle de vote les opposants et se fit nommer

\ electeur. Le cas ne dut pas etre isole. Les deputes a la

\ Convention furent elus par une minorite resolue. La

Vplupart appartiennent k la bourgeoisie dont les interets
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sont lies k ceux de la Revolution. II y aurait lieu de

rechercher dans quelle proportion les acquereurs de

biens nationaux figurerent parmi les electeurs. Cette

recherche n*a pas ete faite. Sur les 750 deputes onj/

compta en tout et pour tout deux ouvriers, rarmurier r

Noel Pointe, elu du Rhone-et-Loire, et le cardeur de'

laine Armonville, elu de la Marne.

Sauf a Paris, ou toute la representation appartient

au parti de la Commune, Robespierre nomme en tete,

les elections ne furent pas influencees pour ainsi dire

par Tantagonisme encore mal connu de la Legislative

et de la Commune, de la Gironde et de la Montagne.

Dans les departements, les revolutionnaires, qui se

sentaient peu nombreux, songeaient moins a se diviser

qu'a s'unir. Le futur girondin Buzot etait elu dans?

TEure en meme temps que les futurs Montagnards

Robert et Thomas Lindet, avec lesquels il vivait alors

en parfaite intelligence. Les electeurs se preoccuperent

avant tout de choisir des hommes capables de defendre

la Revolution contre ses ennemis du dehors et du
dedans. La monarchic ne trouva point de defenseurs.

Comme les Girondins etaient plus coimus, conmie ils
|

possedaient la presse et la tribune de la Legislative,
j

comme ils etaient encore en force aux Jacobins, ils ?

furent elus en grand nombre. Brissot chanta victoire

dans son numero du 10 septembre. Mais les electeurs

n*avaient pas emis un vote de parti. Ds n*avaient pas

donne k leurs elus le mandat de venger les blessures

que la Commune du 10 aout avait faites aleur orgueil.

Les Girondins helas ! ne furent pas capables de
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faire le sacrifice de leurs rancunes. Petion avait 6t6

cruellement attaint dans sa vanite par Techec qu'il

avait eprouve a I'assemblee electorale de Paris qui lui

avait prefere Robespierre. M"^® Roland, qui dirigeait

son vieux mari, souffrait de la place preponderante

que Danton avait prise au Conseil executif. Brissot,

jCarra, Louvet, Guadet, Gensonne, Condorcet, tous les

i chefs du parti detestaient en Robespierre rhomme
' qui s'etait mis en travers de leur politique belliqueuse,

rhomme qui avait denonce leurs hesitations et leurs

manoeuvres avant et apres Tinsurrection, Thonmie qui

leur avait prete le dessein de pactiser avec la Cour et

avec I'ennemi, Thomme qui inspirait Tinsolente

Commune usurpatrice; ils avaient leur revanche a

prendre.

Les lettres intimes de M"^® Roland revelent toute

la profondeur de sa haine et de sa peur. Elle etait

convaincue que le vol des diamants de la couronne,

opere en realite par des cambrioleurs de profession,

au Garde-Meuble, etait du a Danton et a Fabre

d'Eglantine. Elle meprisait et haissait Danton qui

pourtant venait de faire revoquer le mandat d'arret

lance par la Commune contre son mari. Elle ne voyait

le salut que dans la formation d'une garde departe-

mentale qui tiendrait garnison dans Paris et protegerait

rAssemblee : « Nous ne sommes point sauves, ecrivait-

elle a Bancal, et si les departements n'envoient une

garde a TAssemblee et au Conseil, vous perdez Tune

et Tautre. Travaillez done rapidement a nousTenvoyer,

sous le pretexte des ennemis exterieurs, au-devant
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desquels on fait aller les Parisiens capables de defense,

et pour que toute la France concoure a la conservation

des deux pouvoirs qui lui appartiennent et qui lui

sont chers. » On saisit ici, a son origine, la funeste
|

politique qui, en dressant les departements contre

Paris, devait aboutir quelques mois plus tard a Tagita-

tion federaliste et a la guerre civile.

Mme Roland malheureusement futecoutee,surtout

de ceux qui, pris de peur apres la prise de Longwy,

avaient projete le transfert des pouvoirs publics dans

les departements du Centre et du Midi. Des le 4 sep-

tembre, Cambon, qui marche alors avec les Girondins

et qui ne cessera jamais de se defier de la Commune,
meme quand il se ralliera a la Montagne, menaqait

Paris de la vengeance des Meridionaux : « Si ces

meprisables calomniateurs devenaient, par notre

aveuglement et notre faiblesse, des dominateurs

feroces, croyez-le. Messieurs, les citoyens genereux du

Midi qui ont jure de maintenir la Uberte et Tegalite

dans leur pays viendraient au secours de la capitale

opprimee (vifs applaudissements)... Si, par malheur,

une fois la liberte vaincue, ils etaient forces de retro-

grader, sans pouvoir porter contre les nouveaux tyrans

la haine, la soif de la vengeance et la mort, je n'ai pas

de doute qu'ils n'ouvrissent dans leurs foyers impe-

netrables un asile sacre aux malheureux qui pourraient

echapper a la hache des Sylla franqais. » Ainsi, pour

Cambon, si le secours departemental qu'il appelait

restait insuffisant, on reprendrait le projet de repu-

blique du Midi deja medite en secret les jours prece-
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dents dans les conciliabules de Kersaint et de Roland.

Et Cambon justifiait ses menaces par les bruits de

dictature qu*il recueillait : accusations meurtri^res

qui feraient leur chemin !

Le projet de secession port^ k la tribune par les

paroles v^hementes de Cambon avait une telle consis-

tance qu'il effraya jusqu'a Anacharsis Cloots. Celui-ci

n'hesita pas k le desavouer, quoiqu'il eut alors la

Commune en horreur : « Franqais, ecrivait-il dans les

Annates patriotiques du 10 septembre, ne songeons

jamais h nous refugier dans les montagnes meridionales,

ce serait accelerer notre mine, ce serait appelerlecoup

de pied de tous les tyrans de TEurope et notamment
du sultan de Madrid... Paris est la ville des Franqais; la

conquete du chef-lieu desorganiseraitcompletementle

corps politique. » Un tel article devait brouiller Cloots

avec les Roland et bientot avec les autres Girondins.

Pour obtenir la garde departementale qui les tran-

quilliserait, les Roland mirent tout en ceuvre pour

affoler TAssemblee k ses demiers instants. Ds exci-

terent ITiorreur contre la Commune qu'ils repr^sen-

terent comme une bande de sicaires et de bandits.

Roland annonqa k TAssemblee, le 17 septembre, que

le vol du Garde-Meuble tenait « k une grande machina-

tion » , et il denon^a sans transition I'assembl^e

^lectorale de Paris qui avait propose la veille, k Ten

croire, la loi agraire, c*est-^-dire le partage des terres.

D pretendit que les massacreurs n'etaient pas satisfaits

et qu'ils allaient recommencer leurs exploits : « Dans

quelques affiches, on conseille au peuple de se lever
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encore, s'il n'a point perdu ses poignards; je connais

les auteurs de ces affiches et ceux qui les paient.

»

Cette derniere insinuation visait certainement Danton
qui etait toujours le collegue de Roland au ministere.

Et tout ce requisitoire, construit sur des faits faux ou
denatures, avait pour but d'amener cette conclusion :

« II faut. Messieurs, que vous appeliez une garde

nombreuse autour de vous, il faut qu'elle soit k votre

requisition. » Tragique, Roland declarait qu'en atten-

dant il bravait la mort. II revint encore k la charge le

lendemain.

Ce fut un grand malheur (Jue les chefs de la Gironde

suivirent ce vieillard rogue, peureux et borne. Lasource,

le 17 septembre, rencherit sur ses sombres prophe ties

dans un rapport officiel presente au nom de la

commission des Douze. « II existe, dit-il, un projet

pour empecher la Convention de s'assembler... Je

denonce cet infame projet... On se propose pour

derniere ressource d'incendier ou de piller la ville de

Paris afin que le camp ne puisse se former » , et il

peignit les revolutionnaires parisiens comme des allies

ou des agents de Brunswick. Vergniaud, d'ordinaire

plus sense, garantit I'exactitude du roman de Lasource.

II denonqa le comite de surveillance de la Commune,
defia les assassins et fit decreter que les membres de la

Commune repondraient sur leur tete de la vie des

prisonniers ! Puis Petion, k son tour, fit le proces des

patriotes exageres et perfides qui preparaient d'apr^s

lui de nouveaux massacres. Le lendemain, un nouveau

decret, vote sur le rapport de Guadet, cassait, cette
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jfois definitivement, la Commune revolutionnaire,

lordonnait son renouvellement et retablissait le maire

Petion dans Texercice de toutes les attributions que
lui avait enlevees Tinsurrection. Les mandats d'arr^t

ne pourraient plus etre delivres desormais que par le

maire et les administrateurs de police. Le tocsin et le

canon d'alarme ne seraient plus mis en action que par

Tordre fomiel du corps legislatif. Dans ce long duel

de six semaines que s'etaient livre la Commune et

TAssemblee, celle-ci avait le dernier mot.
Sa victoire finale ne s'explique pas seulement par

Iq resultat des elections k la Convention qui avait

;'rejoui, « ranime » M"^® Roland, elle s'exjdique surtout

par la reaction de sensibilite qui s*etait produite apres

les massacres dans la population parisienne elle-meme

I et ensuite dans toute la France. Cette reaction, les

if Girondins, qui s'etaient tus pendant les massacres et

qui d'ailleurs avaient amnistie quelques mois plus tot

les atrocites de la glaciere d'Avignon, s'empresserent

de Texciter et de I'exploiter avec art. Dds le 10

septembre, Brissot presente les massacres, dans son

joumal, conmie Teffet d'un complot montagnard, et

ce complot, d'apres lui, a pour but final la loi agraire,

c'est-^-dire le partage des terres et des fortunes. A sa

voix et k Texemple de Roland, les publicistes du parti,

dont beaucoup, comme Louvet, sont subventionnes

sur la caisse de propagande du ministere de Tinterieur,

sonnent contre les Montagnards le ralliement des

proprietaires. La Gironde se donne des lors comme le

'^ parti de I'ordre et de la conservation sociale. Elle
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prend d^j^ sous sa protection les anciens Feuillants.

A Paris, la section des Lombards, qu'inspire Louvet,

suivie des sections du Mail et du Marais, toutes trois

composees de riches commerqants, se porterent au

secours des signataires des petitions royalistes des

8 000 et des 20 000 que la Commune avait traites en

suspects et que TAssemblee electorale avait exclus.

La section des Lombards annonqa, le 8 septembre, k

I'Assemblee, qu'elle avait pris Tinitiative de former

entre tous les bons citoyens de toutes les sections

« une confederation sainte et conservatrice » pour la

sauvegarde des personnes et des proprietes. Sur la

demande formelle des petitionnaires, I'Assemblee

decreta que les originaux des petitions des 8 000 et

des 20 000 seraient detruits. La reaction etait si forte

que la Commune elle-meme jura, le 19 septembre, de

defendre les proprietes.

Les proprietes etaient-elles reellement menacees ?

Les craintes des Girondins justifiees ? C'est le moment
de Jeter un coup d'ceil sur la question economique et

sociale telle qu'elle se posait alors.

Avec la guerre, la situation des artisans et des

ouvriers et en general desconsommateurs avait empire.

Les industries de luxe chomaient. L'assignat perdait

en aout a Paris 41 % et k peu pres autant k Marseille,

Lille, Narbonne, Bordeaux. Les salaires n'avaient pas

monte assez vite pourcompenserlahausse desdenrees.

Malgre la belle apparence de la nouvelle recolte qui

fiit generalement plus abondante que celle de Tannee

179 1 , les marches etaient mal approvisionnes. Le grain
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se cachait, le pain ^tait rare et trds cher. Manoeuvres

des aristocrates, disaient les r^volutionnaires ! Les

fermiers prefi^raient garder leur ble que de Techanger

centre des assignats. lis savaient quHine forte armee

prussienne s'avanqait vers Paris. L'avenir leur parais-

sait peu sur et ils se mefiaient, se reservaient. Ds

pouvaient le faire plus facilement qu'autrefois, car la

* Revolution, en les debarrassant de la gabelle et des

dimes, leur avait permis de mettre de cote quelques

economies. lis n'etaient plus obliges de vendre k tout

prix pour payer leurs impots et leurs fermages.

D'ailleurs les proprietaires de leuis fermes, qui n'avaient

aucune hate de recevoir des assignats en paiement de

leurs loyers, les priaient d'attendre, de ne pas se presser.

Les achats immenses de la guerre et de la marine

contribuaient encore k rar^fier la denr^e et k elever

les cours. Le pain de troupe avait ete jusque-1^ melange

de ble et de seigle. Pour que les soldats se rejouissent,

eux aussi de la chute du trone, la Legislative avait

decrete, le 8 septembre, que le pain de munition

serait de pur froment. D'ou une consommation de ble

accrue. La cherte de la vie augmentaitjuste au moment
ioti le developpement de la Revolution ouvrait au

peuple de plus larges perspectives d'esperances.

La Commune revolutionnaire representait les

^interets des petites gens. Des le 1 1 aout, elle decida de

soUiciter de TAssemblee des lois severes contre les

vendeurs d'argent. Elle reclama la suppression du

. decret de la Constituante qui autorisait la concurrence

de Tassignat contre les especes monnayees. « La peine
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de mort, dit son proces-verbal, ne lui paraissait pas

trop rigoureuse centre les hommes qui speculent sur

les calamites publiques. » Mais TAssemblee, oH la ^

richesse dominait, fit la sourde oreille.Une deputation

de citoyens qui renouvela, le 13 aout,la demande dela

Commune ne fut pas plus heureuse. Mais la Commune
trouva le moyen de porter secours k la classe indigente

en utilisant ses bras k remuer la terre des tranchees du
camp sous Paris moyermant 42 sous par jour. Les

artisans s'employerent aux travaux de la guerre. Les

jeunes gens s'enrolerent dans les volontaires.

Dans les autres villes, on n'eut pas toujours les

memes ressources. A Tours, les fabriques de soieries

ayant ferme, beaucoup d'ouvriers etaient tombes dans

Tindigence. Ds s'agiterent au debut de septembre,

r^clamant la taxe du pain. Le 8 et le 9 septembre, ils

assiegerent le directoire du departement et Tobligerent J/'

k fixer le prix du pain a 2 sous, c'est-^-dire k moitie

du cours. Le directoire demanda son renouvellement

au corps electoral et protesta contre la taxe qui etait

de nature, dit-il, k faire le vide dans les marches.

A Lyon, les troubles furent plus graves, 30 000
canuts chomaient. Pour les tirer de la misere, un ami
de Chalier, Dodieu, qui presidait la section de la

Juiverie, proposa, vers la fm d'aout, de proceder, k
Tinstar de Paris, disait-il, « k la perquisition des grains

et farines accapares », de les vendre k un prix impose,

et, enfin, de nommer un tribunal special charge de

punir les accapareurs de toutes sortes. Son but etait

« de pulveriser le sordide interet, la cupidite des acca-
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pareurs favorisee par la faiblesse ou la complicity

morale des juges aristocrates » . Le club central, appre-

nant que la Commune parisienne avait dresse la

guillotine en permanence, reclama aux autorites la

meme mesure, afin d'en imposer aux agioteurs, aux
boulangers qui font de mauvais pain ou qui menacent

de quitter leur etat. La municipalite se refusa d'abord

aux demandes du club central. Mais un attroupement,

dans la nuit du 25 au 26 aout, s'empara de la machine

jet la monta sur la place des Terreaux, face a I'hotel de

'ville. L'emeute envahit la prison. Dans la bagarrefurent

blesses grievement deux prisonniers, un fabricant de

faux assignats et un boulanger inculpe de malfaqon.

ijL'idee prenait corps qu'il fallait instituer la terreur

Icontre les accapareurs et se servir de la guillotine pour

-resoudre les difficultes economiques. En attendant,

les Jacobins lyonnais recoururent k Taction directe.

En septembre, Tun d'eux, le commissaire de police

Bussat, qui deviendra juge au tribunal du district

preside par Chalier, redigea un tarif de denrees et

objets de consommation portant sur 60 articles. Les

j
femmes s'attrouperent menaqantes, et la municipalite

» ratifia le tarif qui fut execute pendant trois jours.

Les campagnes etaient a peine moins troublees

que les villes, car il s'y trouvait k cette epoque un
grand nombre de manouvriers reduits k acheter leur

pain.

Le 11 aout 1792, d'importants convois de hU
destines au ravitaillement du Gard et de THerault

furent arretes par un attroupement populaire sur le
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canal du Midi, pres de Carcassonne. Les gardes

nationaux appeles par le departement de I'Aude pour
retablir Tordre firent cause commune avec les emeu-
tiers. L'attroupement grandit les jours suivants, 6 000
honmies se reunirent au son du tocsin. Le 17 aout,

sur le bruit que les autorites avaient appele des troupes

de ligne, une colonne d'emeutiers marcha sur

Carcassoime, s'empara des canons et des fusils emma-
gasines dans la wiHq, egorgea le procureur general

syndic Verdier et finalement debarqua les grains qui

furent entreposes a Carcassonne. Pour retablir Tordre

il fallut envoyer 4 000 soldats.

Vers le meme temps on fut oblige de deployer des

forces importantes le long de la Seine pour empecher

les riverains de s'emparer des convois de ble qui

remontaient du Havre ou de Rouen vers Paris.

Les autorites locales debordees durent edicter un
peu partout des mesures de reglementation analogues

k ceUes de I'ancien regime. Ainsi le departement de la

Haute-Garonne, par un arrete du 14 aout, ordonna

aux municipalites de surveiller les accapareurs de

grains, notamment « ceux qui, n'ayant jamais fait

jusqu'ici ce genre de commerce, se repandent dans les

campagnes pour faire des achats de ble ». C'etait dire

que le commerce du ble cessait d'etre libre et qu'on

ne pourrait plus I'exercer desormais qu'avec la permis-

sion et sous la surveillance des autorites. L'arrete de la

Haute-Garonne faisait un devoir k celles-ci de s'assurer

de la persoime des acheteurs non autorises et de les

traduire devant les tribunaux « pour y etre punis
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suivant la rigueur des lois » , des lois qui n'existaient

pas. Elles devaient encore arreter « les malintentionn^s

qui se glissent dans les marches et y achetent secrete-

ment les grains non pour leur provision mais pour les

revendre et font ainsi rencherir les denrees ». Le 14

septembre, le meme d^partement de laHaute-Garonne

decida le cours force des billets de confiance.

; Ces exemples suffisent pour faire comprendre

Tinquietude qui s'empare des commerqants et des

proprietaires devant les suites de la Revolution du

10 aout. Ds sentaient monter autour d'eux la haine

sourde des proletaires. Puis on les mettait sans cesse

k contribution. Les volontaires ne consentaient k

s'enroler que si on leur remettait au moment du depart

une sorte de prime d*engagement dont les riches

faisaient les frais. Ds exigeaient en outre pour leurs

femmes et leurs enfants des secours en argent. Les

municipahtes se procuraient les sommes necessaires

par des collectesplus ou moins volontaires. On trouvait

naturel que les riches qui ne partaient pas fussent

tenus d'indemniser ceux qui se devouaient pour

d^fendre leurs biens. Mais les riches, la loi en main,

estimaient qu*ils n'etaient pas tenus k ces contributions

r^petees qu'on leur infligeait. Pour protester et regim-

1 ber ils n'attendaient dej^ qu'un signal et qu'un pretexte.

Au moment de Temotion provoqueeparlanouvelle

de la prise de Verdun, quand dej^ les massacres des

prisons commenqaient, dans la nuit du 2 au 3 sep-

tembre, la Commune r^volutionnaire, pour nourrir

Tarmee de volontaires qu'elle levait, avait decide de
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demander k la Legislative un decret qui obligerait les

fermiers a battre leurs grains qu'on requisitionnerait

au besoin. Danton, selon son habitude, s'empara de

Tidee emise par la Commune et le lendemain, 4 sep-

tembre, 11 fit signer k ses collogues du Conseil, k

Texception de Roland, une proclamation qui ordon-

nait des mesures extraordinaires pour contraindre les

proprietaires k vendre leurs grains aux agents militaires

et k leur foumir les charrois necessaires par voie de

requisition. Les prix devaient etre fixes par les corps

administratifs. Ce n'etait plus seulement la vente v

forcee, c'etait la taxation.

Peu apres, la Legislative etait obligee, par ses decrets

des 9 et 16 septembre, d'etendre au ravitaillement

civil les principes deja poses pour le ravitaillement

militaire. Les municipalites furent autorisees a

requisitionner les ouvriers pour battre les grains, et

cultiver les terres, les corps administratifs a appro-

visionner les marches par le moyen de requisitions

adressees aux particuliers. Des recensements furent

ordonnes. Les individus qui refusaient d'obeir aux
\

requisitions seraient passibles de la confiscation de

leurs grains et d*une peine pouvant aller jusqu*a un an
,

de gene (travaux forces). On n'osa pas cependant I'

prescrire la taxation pour le ravitaillement civil. Ces

lois ne faisaient guere que legahser un etat de fait, car

beaucoup de municipalites et de corps administratifs

avaient dej^ prescrit de leur propre autorite les

mesures qu'elles ordonnaient.Ainsi,des le 3 septembre,

le district de Chaumont avait invite toutes les com-
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munes de son ressort k faire battre le bl6 de lanouvelle

recolte et a le conduire au marche.

Les commissaires, que le Conseil executif avait

, decide d'envoyer dans les departements pour accelerer

x les levees d'hommes, surveiller les suspects, imprimer

Telan a la defense nationale, partirent le 5 septembre

en emportant la proclamation du 4 qui prescrivait la

requisition des subsistances. Leurs operations n'allaient

pas tarder a soulever de vives critiques.

La plupart d'entre eux avaient ete designes par

Danton et pris parmi les membres de la Commune.
Le Conseil executif leur remit les pouvoirs les plus

^tendus. Ds re^urent le droit « de faire aupres des

municipalites, des districts et des departements, telles

requisitions qu'ils jugeront necessaires pour le salut de

la patrie », formule tres elastique qui comportait

toutes les initiatives. Dans I'Yonne, Chartrey et Michel

crurent indispensable, « d'apres le mecontentement

que leur avaient temoigne les habitants des districts

de Sens, Villeneuve-sur-rYonne, Joigny et ceux

d'Auxerre k I'egard des administrateurs du departe-

ment de I'Yonne et de ses directoires de districts » , de

former une commission de surveillance de 1 5 membres

qui fut chargee de prendre connaissance de toutes les

operations des administrateurs des districts du ressort,

de recevoir les plaintes de toute nature des administres

et leurs reclamations centre les tribunaux et d'en

tenir registre. Cette commission de surveillance extra-

legale, dont les membres furent designes par le club

local, fut presidee par le n^gociant Villetard et installee.
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le 10 septembre, dansune des salles de radministration

departementale. Ses membres preterent serment,

entre les mains de Chartrey et Michel, « de denoncer,

sous leur responsabilite respective, tous ceux qui

entraveraient la chose publique » . Us prirent leur

mission au serieux et ils Texerqaient encore a la fm du
mois d'octobre, a la satisfaction, semble-t-il, des

autorites elles-memes. JMgnore si des initiatives

semblables furent prises par les commissaires qui

opererent dans les autres departements. Mais certains

de ceux>-ci ne se resignerent pas de bonne grace k des

mesures extraordinaires qu'ils considererent comme
des empietements intolerabies et vexatoires.

Le departement de la Haute-Saone refusa de rece-

voir les commissaires Danjou et Martin, les fit mettre

en arrestation et reconduire k Paris par la gendarmerie

nationale de brigade en brigade. lis n'avaient pourtant

commis aucun abus de pouvoir, car le Conseil executif

les fit remettre en liberte, le 5 octobre, et ordonna
une enquete sur la conduite du departement.

Dans I'Eure, les commissaires Momoro et Dufour,

pour justifier les requisitions, distribuerent une decla-

ration des droits de leur composition, ou on lisait :

« 1° la nation reconnait les proprietes industrielles;

elle en assure la garantie et Tinviolabilite; 2° la nation

assure egalement aux citoyens la garantie et Tinviola-

bilite de ce qu'on appelle faussement proprietes

territoriales, jusqu'au moment ou elle aura etabli des

lois sur cet objet. » Cette menace de loi agraire,\

d'atteinte aux proprietes foncieres provoqua contre

345



les commissaires une sorte d'emeute. La municipalite

de Bernay les fit arreter le 8 septembre et les conduisit

devant rassemblee electorale de TEure, dont le presi-

dent Buzot les remit en liberte apres les avoir invites a

se comporter avec circonspection et ^ se bomer a

I'objet de leur mission.

Quelques jours plus tard, dans le Calvados, les

commissaires Goubeau et Cellier etaient arretes par la

municipalite de Lisieux qui leur reprochait d 'avoir

alarme la population et commis des actes arbitraires.

Le departement du Finistdre enfin fit arreter

Guermeur que le Conseil executif avait envoye a

Brest et a Lorient « pour rechercher dans les arsenaux

les armes destinees k I'armement des volontaires »

.

Guermeur avait tenu des propos contre Roland,

contre Guadet et contre Vergniaud, il avait fait Teloge

de Robespierre et distribue des pamphlets de Marat. II

fut prive de sa liberte pendant plusieursmois. II faudra

un decret formel de la Convention, le 4 mars 1793,

pour obliger les autorites du Finistere k le relacher.

Bien entendu, la Gironde exploita ces incidents

pour alimenter sa campagne contre la Commune et

k:ontre la Montagne. Roland saisit Toccasion d'atteindre

Danton derri^re les malheureux commissaires. II ecrivit

k TAssemblee, le 13 septembre, pour se plaindre de

leurs abus de pouvoir. lis semaient I'inquietude, ils

avaient opere une perquisition arbitraire k Ancy-le-

Franc pour y decouvrir de Targenterie. lis s'etaient

presentes k Tassemblee electorale de Seine-et-Mame

qui, sous leur impulsion, avait adopts le vote k haute
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voix, la nomination des cures par les communes et emis

le vceu qu*il fut fondu une piece de canon du calibre

de la tete de Louis XVI afin qu'en cas d'invasion,

on put envoyer aux ennemis la tete de ce traitre.

L'Assemblee s'etait emue, et, le lendemain, Vergniaud

avait fait voter un decret qui limitait les pouvoirs des

commissaires aux seules operations de recrutement,

leur faisait defense de proceder k des requisitions ou

k des destitutions. On annulait les destitutions dej^

prononcees par eux et on ordonnait aux autorites

locales de les mettre en arrestation, en cas de desobeis-

sance. Le 22 septembre, tous les commissaires furent

rappeles par un arrete du Conseil executif et Roland
leur adressa, dans une circulaire, un blame coUectif

pour avoir occasionne des troubles, expose la surete

des personnes et des biens.

Avec un ensemble admirable toute lapresse giron-\

dine denonqait les gens de la Commune et les Mon- '|

tagnards comme des « anarchistes » et des partisans f

de la loi agraire, Brissot, dans son journal, des le 17 i

septembre, Carra, le 1 9, dans les Annates patriotiques.

« Tout homme qui parle de loi agraire, disait celui-ci,

de partage des terres est un franc aristocrate, un
ennemi public, un scelerat k exterminer. » Et Carra

faisait observer qu'une telle predication, en epou-

vantant les proprietaires, empecherait la vente des

biens des emigres. Keralio, dans la Chronique du 22,

denonqait avec violence Momoro et ses emules « qui

veulent degrader les hommes en les abaissant k Tetat

de brutes et rendre la terre commune- entre eux »

.
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Qoots, le banquier cosmopolite, lanqait aux pertur-

bateurs une mercuriale bien sentie : « Des hommes
absurdes ou perfides se plaisent a r^pandre la terreur

dans Tame des proprietaires. On voudrait semer la

zizanie entre les Fran^ais qui vivent du produit de

leurs terres et les Fran^ais qui vivent du produit de
leur Industrie. Ce projet de desorganisation sort de la

boutique de Coblentz. » Brissot dira plus nettement

<iue les desorganisateurs 6taient les agents des Prussiens.

, Exagerees, affectees ou sinceres, les alarmes des

iGirondins reposaient cependant sur quelques faits

[precis. Rien ne prouve que les commissaires du Conseil

executif aient imite Momoro et distingue, k son

exemple, les propri^tes industrielles et les proprietes

territoriales pour faire retomber sur celles-ci une

menace d'ailleurs vague et lointaine. Mais, qu'il y ait

eu, qk et Ik, des revolutionnaires qui demandaient un
supplement de revolution sociale et qui, pour mettre

f
fin a la crise economique, proposaient des mesures k

caractere plus ou moins communiste, des restrictions

plus ou moins ^tendues au droit de propri^te, cela

n'est guere douteux.

Le cure de Mauchamp, Pierre Dolivier, apres les

graves emeutes de la Beauce au printemps de 1792,

dans une petition k TAssembl^e ou il r^clamait

I'amnistie pour les paysans anetes k I'occasion du

meurtre du maire d'Etampes, Simoneau, s'etait risque

k opposer le droit naturel au droit de propriety, la

justice primitive k la justice legale. « Sans remonter

aux veritables principes d'apres lesquels la propriete

348



peut et doit avoir lieu, il est certain que ceux que Ton
appelle proprietaires ne le sont qu'^ titre du benefice

de la loi. La nation est seule veritablementproprietaire

de son terrain. Or, en supposant que la nation ait pu
et du admettre le mode qui existe pour les proprietes

particulieres et pour leur transmission, a-t-elle pu le

faire tellement qu'elle se soit depouillee de son droit

de suzerainete sur les produits, et a-t-elle pu tellement

accorder de droits aux proprietaires qu'elle n'en ait

laisse aucun k ceux qui ne le sont point, pas meme
ceux de Timprescriptible nature ? » Mais il y aurait un
autre raisonnement a faire bien plus concluant que
tout cela. Pour Tetablir, il faudrait examiner en soi-

meme ce qui peut constituer le droit reel depropriete,

et ce n'est pas ici le lieu. Rousseau a dit quelque part

que « quiconque mange un pain qu'il n'a pas gagne le

vole » . On trouvera singulierement hardi le langage du
cure jacobin. On dira qu'il est socialiste. Mais ce

socialisme-li ne puise pas seulement sa source dans

I'extreme philisophie et le droit naturel, il est dans un!

sens tres archaique. Dolivier faisait-il autre chose que
reprendre au profit de la nation le droit eminent que

les anciens rois exerqaient sur toutes les terres de leur

royaume ? La nation succedait a Louis XVI. Le socia-

lisme de Dolivier n'avait d'ailleurs pour but que de

justifier, en cas de disette seulement, le retour k la

taxation et k la r^glementation anciennes abolies par

la Constituante. II est modeme, si on veut, par son

accent, il est tres ancien dans sa forme juridique, dans

son esprit evangelique, dans son objet comme dans ses
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moyens.

II est k remarquer que toutes les manifestations, plus

ou moins socialistes, qui se font jour sont inspirees par

la preoccupation de resoudre la crise des subsistances.

A Lyon, un officier municipal du nom de Lange,

que Michelet considere avec Babeuf comme un des

precurseurs du socialisme moderne, avait propose, des

Pete de 1792, tout un systeme de nationalisation

gen^rale des subsistances dans une brochure intitulee :

Moyens simples et faciles de fixer Vabondance et le

juste prix du pain. Lange posait en principe que le

prix des denrees devait etre regie non sur les pretentions

des proprietaires, mais sur les ressources des consom-

mateurs. L'Etat acheterait toute la recolte aux cultiva-

teurs moyennant un prix fixe qui les garantirait

contre les fluctuations des cours. Une compagnie

fermiere, formee par actions au capital de 1 milliard

200 millions sous le controle de I'Etat et administr^e

par les recoltants et les consommateurs eux-memes
qui possederaient un certain nombre d'actions,

emmagasinerait la moisson dans 30 000 greniers

d'abondance et fixerait le prix moyen du pain qui

serait uniforme dans toute la France. Ce n'etait pas

une vue th^orique, mais un systeme tres etudie jusque

dans les moindres details. La compagnie serait en

meme temps une compagnie d'assurances contre la

grele, Tincendie, les dommages de toutes sortes. Lange

avait dej^ fait I'annee precedente une profession de

foi socialiste.

C'etaient surtout des pretres qui r^pandaient les
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id^es subversives. A Paris, se revdlait, des Fete de

1792, I'abbe Jacques Roux, vicaire de Saint-Nicolas-

des-Champs, qui prononqait, le 17 mai 1792, un
discours tres violent sur les moyens de sauver la

France et la liberie : « Demandez, disait-il, que la

peine de mort soit prononcee centre les accapareurs

de comestibles, contre ceux qui, par le commerce de

Targent, par la fabrication des pieces de monnaie

au-dessous de leur valeur naturelle, discreditent nos

assignats, portent les denrees k un prix excessif et

nous font arriver, k grands pas, au port de la Contre-

Revolution. » II voulait des reglements severes sur la

police des denrees et qu'on etablit des magasins publics

ou le prix des marchandises serait au concours. Pas de

communisme chez lui, mais des menaces terroristes

contre les abus de la propriete.

Dej^ les campagnes etaient atteintes par cette

propagande. Dans le Cher,lecure d'Epineuil,Petitjean,

disait k ses paroissiens, aprds le 10 aout : « Lesbiens

vont etre communs, il n'y aura qu'une cave, qu\in

grenier ou chacun prendra tout ce qui lui est neces-

saire » . II conseillait de former des depots dans les

caves ou les greniers ou on puiserait en communaute,
de telle fa^on qu'on n'aurait plus besoin d'argent.

Moyen radical de remedier k la crise monetaire !

II invitait encore ses paroissiens k « consentir libre-

ment Tabandon de toutes leurs proprietes et lepartage

general de tous leurs biens » . II les exhortait enfin k

ne plus payer leurs fermages. Sa propagande « incen-

diaire » lui valut d'etre decrete d'arrestation le 23

351



septembre 1792 et condamn^ par coutumace k six

ans de gene le 18 decembre 1792 par le tribunal

criminel de son departement. La peine fut reduite en

appel k un an de prison.

Un publiciste fumeux mais fecond qui avait fond6,

en 1790, le journal La Bouche defer et qui reunissait

k cette epoque au Cercle social les Amis de la Verity

que prechait Tabbe Fauchet, Nicolas de Bonneville,

en rapports sans doute avec les francs-maqons illu-

mines d'Allemagne, reedita apres le 10 aout un livre

singulier De Vesprit des religions^ dont la premiere

edition, parue au lendemain de Varennes, n'avait pas

alors attire I'attention, mais qui cette fois tombait

dans une atmosphere preparee. On y trouvait exposee,

au milieu d'un plan de cite future, la necessite de la

loi agraire, dans des passages d'allure sibylline, mais

de signification tres nette : « Jehova ! Jehova ! Les

hommes integres te rendent un culte etemel. Ta loi^

est un culte etemel. Ta loi est la terreur des superbes.

Ton nom est le mot d'ordre et la Loi des Francs...

Agraire ! » On lisait encore dans le chapitre 39,

D'un moyen d 'execution pour preparer le partage

universeldes terres : « Le seul moyen possible d'arriver

k la grande Communion sociale est de diviser les

heritages territoriaux en parts egales et determinees

pour les enfants du defunt et d'appeler au partage du

reste tous les autres parents. Fixez des aujourd'hui

llieritage a cinq ou six arpents pour chaque enfant

1 . Souligne dans le texte, ainsi que la suite.
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ou petits-enfants et que les autres parents se partagent

egalement les restes de Theritage. Vous serez encore

bien loin de la justice et des aveux que vous avez faits

sur les droits egaux et imprescriptibles de tous les

hommes...

»

La loi agraire, dont s'effrayaient les Girondins, \

n'etait done pas un mythe, un fantome. D'obscurs

revolutionnaires, pretres pour la plupart, revaient bien

d\ine nouvelle revolution, plus profonde que celle qui

avait ete accomplie, et dont la classe des bourgeois et

des proprietaires ferait les frais. Les contre-revolu-

tionnaires alarmaient ceux-ci depuis longtemps dej^

en leur representant que la suppression du privilege de

la fortune suivrait logiquement et fatalement la sup-

pression du privilege de la naissance. Et les faits ne

conmienqaient-ils pas k leur donner raison ? On avait

supprime sans indemnite les droits feodauxnonfondes

sur le titre primitif, et, au moment de la discussion, le

14 juin 1792, un depute du nom de Cheron s'etait

avise d'une manoeuvre habile pour ecarter la mesure

qu'il redoutait : « On ne peut se dissimuler, avait-il

dit, que plusieurs proprietes foncieres ont ete usurpees.

Je demande, comme extension du principe decrete,

que toutes les proprietes foncieres dont les titres

primitifs ne pourront pas etre reproduits, soient

declarees biens nationaux » . L'argument avait porte

et FAssemblee n'avait statue qu'apres 10 aout. Mais

voila que les riches sont accables de contributions,

que leur droit de propriete est limite par les requisitions

et les taxes, comment n'auraient-ils pas cm que la loi
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agraire 6tait un p^ril s^rieux, surtout quand les

Girondins, qui passaient encore pour revolutionnaires,

jetaient ranatheme aux communistes ? La crainte de

la loi agraire agita en effet plusieurs departements.

Dans le Lot, Tassemblee electorale lan^a un appel aux

paysans pour les detoumer de partager entre eux les

domaines des emigres.

La Legislative avait exige de touslesfonctionnaires,

de tous les magistrats, de tous les electeurs le serment

d'etre fideles k la Liberte et k Tfigalite. Les adminis-

trateurs du departement de la Marne exprimdrent la

crainte qu'en pretant serment k I'Egalite, ils ne

consentissent au partage egal des fortunes, Us ne

jurassent, en un mot, ce que Ton appelait alorsTEgalite

de fait. Plusieurs assemblees electorales, comme celles

de I'Eure, du Cantal, de Tlndre, protesterent contre la

predication de la loi agraire et reclamerent le maintien

de la propriete . Le montagnard Thomas Lindet, eveque

de TEure, avait ecrit k son frere Robert, le 20 aout

1792 : « La Revolution nous mene loin. Gare la loi

agraire ! »

Accordons done aux Girondins que leurs alarmes

n'etaient pas tout k fait sans fondement. Mais deman-

(

dons-nous s'ils ^taient dans leur droit en confondant

les Montagnards avec les communistes.

Or, les communistes ne formaient pas un parti.

C'etaient des individus isoles, sans lien les uns avec les

autres. Le Lyonnais Lange etait k peine connu, m€me
k Lyon. La notoriete de Jacques Roux n'avait pas

encore d^passe le sombre quartier des Gravilliers aux
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ruelles etroites. Quand il essaiera, apres le 10 aout, de

se faire nommer depute k la Convention, il recueillera

tout juste 2 voix et il dut se contenter d'une echarpe

municipale. Dolivier, Petitjean etaient plus obscurs

encore. Seuls Momoro et Bonneville avaient quelque

reputation. Momoro etait un des membres les plus )

influents du club des Cordeliers. II siegera bientot au

nouveau directoire du departement de Paris. II sera

plus tard un des chefs de ITiebertisme. Bonneville

dirigeait un journal et une imprimerie. Mais, hardi la

plume k la main, il etait tres timide dans Taction

pratique. Toutes ses relations, toutes ses amities le

liaient avec les Girondins. D recevra des missions de

Roland, se rangera parmi ses partisans et attaquera les

Montagnards dans son Bulletin des Amis de la Verite.

Ce theoricien de la loi agraire n'inspirait aux Girondins

que confiance et sympathie. Brissot, qui Tappelait son

ami, I'avait recommande aux electeurs pour une place

de depute k la Convention.

La Conmiune avait }\xi6 de respecter les personnes

et les proprietes. Rien ne permet de la solidariser avec

Momoro. Quant aux chefs montagnards, si leurs sym-

pathies, comme leurs interets, les portaient k satisfaire

leur clientele de sans-culottes, s'ils etaient prets k

adopter les mesures meme les plus radicales pour

att6nuer la crise des subsistances et la cherte de la

vie, rien ne prouve qu'ils nourissaient des arriere-

pensees communistes. lis accepteront les requisitions

parce que la situation leur parut Texiger, mais ils

resisteront longtemps aux taxations que les agitateurs
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populaires reclamaient. lis voulaient prendre des

precautions centre les abus du droit de propriete le

subordonner a Tinteret public, ils ne songeaient pas k

le supprimer.

Des le mois de juillet 1792, Marat avait denonce la

richesse, I'inegalite sociale coriime la source de la

servitude des proletaires : « Avant de songer k etre

libres, disait-il, il faut songer k vivre. » D s'etaiteleve

avec indignation contre ces ploutocrates insolents qui

devoraient en un repas la subsistance de cent families,

n regne dans tous ses ecrits un accent sincere et

attendri sur la misere des pauvres qu'il connait bien.

D vitupere les accapareurs, il les menace de la justice

populaire, mais on chercherait en vain sous sa plume

ardente I'expose d\in systeme social.

Hebert, dont le Pere Duchesne commence k se

repandre, repete aux riches que sans les sans-culottes,

sans les volontaires et les federes, ils seraient dej^

tomb^s sous les coups des Prussiens. II leur fait honte

de leur avarice, mais il est, k cette date,aussi depourvu

que Marat de tout plan de reforme economique.

Robespierre etait depuis longtemps le chef in-

conteste du parti montagnard. Sous la Constituante il

avait pris, k toute occasion, la defense des faibles et

des desherites. D avait proteste le premier, avec une

ardeur inlassable, contre le regime electoral censitaire

qui s'etait enfin ecroule sous ses coups redoubles; il

avait proteste contre la loi martiale, reclame I'arme-

ment du peuple; il s'etait eerie k propos de la suppres-

sion du droit d'ainesse : « Legislateurs, vous n'avez
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rien fait pour la liberty, si vos lois ne tendent pas k
diminuer, par des moyens doux et efficaces, Textreme

inegalite des fortunes »; 11 voulait limiter ITieritage,

et un communiste aussi avere que Babeuf mettait

en lui son espoir (dans sa lettre k Coupe de TOise

du 10 septembre 1791). C'est un fait significatif que

Robespierre reproduisit en entier, dans son journal, le

Defenseur de la Constitution, la petition du cur^ de

Mauchamp contre Simoneau et qu'il la fit suivre de

commentaires sympathiques. II se plaignit, k cette

occasion, que les beneficiaires de la Revolution

meprisaient les pauvres. II attaqua avec une froide

violence Toligarchie bourgeoise. Mais il repudia <

formellement le communisme. II traita la loi agraire

« d'absurde epouvantail presente k des hommes
stupides par des hommes pervers » , « comme si les

defenseurs de la liberte etaient des insenses capables

de concevoir un projet egalement dangereux, injuste

et impraticable ». Sur ce point Robespierre n'a jamais

varie. II a toujours considere le communisme comme u

un reve impossible et insense. II voulait mettre des '

bomes au droit de propriete, en prevenir les abus. D
ne songea jamais a le supprimer.

Quant k Danton, a la premiere seance de la

Convention, il se precipitera k la tribune, pour

desavouer les commissaires du Conseil executif, ces

Momoro et ces Dufour qui avaient ameute les proprie-

taires par leurs predications subversives. D n'y eut pas

k la Convention un seul communiste declare.

Est-ce a dire, comme on I'a assure avec legerete,
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qu'il nV avait entre Girondins et Montagnards aucun
disaccord de principe , que les uns et les autres n 'e taient

s^pares que par des rivalit^s de personnes et par leur

conception du role que la capitale devait jouer dans la

direction des affaires publiques ? Rien ne serait plus

inexact. Entre Girondins et Montagnards, le conflit

est profond. C'est presque un conflit de classe. Les

Girondins, comme Pa remarque Daunou, compre-

naient « un grand nombre de proprietaires et de ci-

toyenseclaires » ;ils avaient le sentiment des hierarchies

sociales qu'ils voulaient conserve! et fortifier. Ds

eprouvaient un dugout instinctifpourle peuple grossier

et inculte. Us consideraient le droit de propriete

comme un absolu intangible. Ds croyaient le peuple

incapable et ils reservaient a leur classe le monopole
gouvememental. Tout ce qui 6tait de nature k entraver

Taction de la bourgeoisie proprietaire leur paraissait

un mal. Ds professaient avec Roland le liberaHsme

^conomique le plus entier. L'Etat le plus parfait etait

pour eux I'Etat le moins arme contre Tindividu.

Les Montagnards, au contraire, representaient les

petites gens, ceux qui souffraient de la crise de la

guerre, ceux qui avaient renverse le trone, ceux qui

s'etaient deves au droit politique par I'insurrection.

Moins ferus de theories que les Girondins, plus

r^alistes parce que plus pres des realites, ils compre-

naient que la situation terrible que la France traversait

r^clamait des remedes extraordinaires. Au droit k la

propriete ils opposaient facilement le droit k la vie, k

I'int^ret individuel Tinteret public. Ds ne comprenaient
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pas que, sous pretexte de respect des principes, on put

mettre en balance une classe et la patrie. lis etaient

prets k recourir, au besoin, a des limitations de la

liberte et de la propriete individuelles, si Tinteret

superieur des masses Texigeait.

,

Les Girondins ne detestaient pas seulement dans

Paris la ville qui les avait defies et repudies, mais la

ville qui, la premiere, avait fait cette politique de salut

public, qui avait formule et mis en ceuvre les mesures

dictatoriales dont leur classe devait faire les frais.

Moins encore que la peur, c'etait Tinstinct de conser-

vation qui les dressait contre les Montagnards.

Cette opposition fondamentale des deux partis

delate dans les ecrits que firent paraitre simultanement,

en octobre, Brissot d'une part, Robespierre de Tautre.

Brissot ecrivit dans son Appela tous lesrepublicains

de France, au sujet de sa radiation des jacobins :

« Les desorganisateurs sont ceux qui veulent tout

niveler, les propriete s, I'aisance, le prix des denrees,

les divers services a rendre a la societe, etc., qui

veulent que Touvrier du camp reqoive Tindemnite du

legislateur, qui veulent niveler meme les talents, les

connaissances, les vertus, parce qu'ils n*ont rien de

tout cela ! » En Brissot, apres avoir pris ainsi sous sa

protection tous ceux qui avaient quelque chose a

conserver, nommait, parmi les « desorganisateurs »

,

Marat, Chabot, Robespierre, CoUot d'Herbois. II ne

designait pas Danton.

Robespierre, lui, dans le premier numero de ses

Lettres a ses commettantSy developpait nettement le
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programme diametralement oppose : « La royaute est

aneantie, disait-il, la noblesse et le clerge ont dispani,

le regne de Tegalite commence. » Et il se livrait aussi-

tot a une vive attaque contre les faux patriotes « qui

ne voulaient constituer la republique que pour eux-

memes » , « qui n'entendaient gouverner que dans

I'interet des riches et des fonctionnaires publics » . A
ces faux patriotes il opposait les vrais patriotes « qui

chercheront a fonder la republique sur les principes

de Tegalite et de I'interet general ». « Observez, disait-il

encore, ce penchant etemel a lier Tidee de sedition et

de brigandage avec celle de peuple et de pauvrete. »

Personne ne pouvait s'y tromper. La rivalite de la

Gironde et de la Montagne, nee sur la question de la

guerre, envenimee sur la question de la decheance,

n'etait plus, depuis le 10 aout, une rivalite purement

pohtique. La lutte des classes s'ebauchait. Mais Baudot

a bien vu que, pour beaucoup de Montagnards, dont il

etait, la politique de rapprochement et de collaboration

avec les masses fut surtout une tactique imposee par

les necessites de la guerre. La plupart des Montagnards

etaient, en effet, d'origine bourgeoise comme les

Girondins. La politique de classe qu'ils inaugurent ne

sortait pas pleinement des entrailles du peuple. Ce fut

une politique decirconstance,unemaniereplebeienne,

dit Karl Marx, d'en finir avec les rois, les pretres, les

nobles, avec tous les ennemis de la Revolution. Cela

suffit a Topposer radicalement a la politique girondine.



CHAPITRE IV

VALMY

La chute de la royaute, de meme qu'un an au-

paravant la fuite k Varennes, devait necessairement

augmenter la tension entre la France revolutionnaire

et les puissances monarchiques encore en paix avec elle.

UAngleterre rappela de Paris son ambassadeur lord

Gower et celui-ci remit au Conseil executif, avant son

depart, le 23 aoiit, une note assez raide par laquelle le

roi George, tout en confirmant saneutralite,exprimait

« sa soUicitude pour la situation de leurs Majestes tres

chretiennes et de la famille royale » , sous une forme

qui avait quelque chose de blessant et de menaqant

pour les nouveaux maitres de la France. Quelques

jours plus tard, le 2 septembre, le charge d'affaires

anglais W. Lindsay demandait k son tour sespasseports

et partait pour Londres. Grenville avertissait notre

ambassadeur Chauvelin qu'il ne serait plus lequ k la

Cour.

Catherine de Russie expulsait notre charge d'af-

faires Genet.
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On apprenait que les deux Hesse joignaient leurs

troupes a celles de TAutriche et de la Prusse et on

s'attendait d'un jour k Tautre a voir la diete d'Empire

nous declarer la guerre.

Le meurtre des soldats suisses charges de la defense

des Tuileries avait provoque au dela du Jura une vive

indignation contre les Franqais. Les Messieurs de Berne

levaient des regiments et, sous pretexte que la neutra-

lite de la ville libre de Geneve etait menacee par les

troupes que Montesquiou concentrait sur Tlsere, ils

envoyaient une garnison dans cette ville, au mepris

des traites qui regissaient ses rapports avec la France.

On pouvait craindre que les Bemois et les Zurichois

n'entrainassent derriere eux les autres cantons.

Des le 1 1 aout, Tambassadeur d'Espagne a Paris,

Yriarte , demandait ses passeports, et son gouvernement

informait bientot TAutriche qu'il procedait a des

mouvements de troupes le long des Pyrenees.

D n'etait pas jusqu'aux puissances minuscules qui

ne se permissent de nous manquer d'egards ou meme
de nous provoquer. Le prince eveque de Liege,membre
du Saint-Empire germanique, refusait de recevoir

Pozzi d'Aubignan que nous avions envoye k sa Cour,

en qualite de ministre plenipotentiaire.

Dans son rapport du 23 aout, le ministre Lebrun

6tait reduit k constater que nous ne gardions de

relations satisfaisantes qu'avec le Danemark et la Suede

et ^ se feliciter que I'ambassadeur de Hollande fut

toujours k Paris, et encore celui-ci ne tarda pas k etre

rappele.
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Le cercle se resserrait centre la France r^volution-

naire mise au ban de TEurope monarchique.

La Commune et les Montagnards acceptaient cette

situation sans trembler. Le procureur de la Commune,
Manuel, annonce k TAssemblee, le 21 aout, queTam-
bassadeur de Venise allait quitter Paris au cours de la

nuit avec 14 personnes. « L'Assemblee, interroge-t-il,

doit elle laisser aller les ambassadeurs des puissances

etrangeres avant qu'elle soit sure que ceux de la France

seront respectes dans les diverses Cours de TEurope ? »

C'^tait conseiller de garder en otages les ministres des

rois et de pratiquer la politique preventive des repre-

sailles. L'Assemblee n'osa pas prendre de decision.

Elle laissa, en fait, la conduite de la diplomatie au

Conseil ex6cutif.

Le Conseil avait d'abord pench6 pour la maniere

forte. Le 24 aout, au lendemain du depart de lord

Gower, il decidait de rappeler Chauvelin, notre am-
bassadeur k Londres. Mais, le 6 septembre, il revenait

sur sa decision et maintenait Chauvelin k son poste.

Dans Tintervalle, la prise de Longwy et de Verdun
avait amorti son ardeur.

Danton lui-meme, qui s'etait oppos^ pourtant k
r^vacuation de Paris proposee par Roland et Servan,

donnait son adhesion et sa participation active k une
politique de concessions et de negociations avec les

puissances monarchiques. Le 28 aout, il faisait envoyer

k Londres, pour n^gocier secretement avec Pitt,

Tancien abb^ Noel, un de ses amis, qui s'^tait fait

joumaliste en 1789 et avait ^tepourvu par Dumouriez,
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au printemps de 1792, d'une place de chef de division

aux affaires etrangeres. Noel emmena avec lui k

Londres deux parents de Danton, son demi-frere

Recordain et son parent Mergez. D correspondit assi-

dument avec lui. Ses instructions lui prescrivaient de

s'efforcer de maintenir k tout prix la Grande-Bretagne

dans la neutralite. D 6tait autorise k lui offrir k cet

effet la cession de Tile de Tabago qui nous avait et^

rendue par le recent traite de Versailles. D devait la

rassurer sur les intentions du Conseil executif^I'egard

de la Hollande. A peine arrive, Noel, qu'alla bientot

rejoindre un autre agent secret egalement tres 116 avec

Danton, Benoist, reclama de Targent, beaucoup

d'argent pour acheter des concours. Lebrun lui

conseilla de propager dans le public anglais I'idee que

le moment etait propice pour la Grande-Bretagne de

s'emparer de la Louisiane et des colonies espagnoles

d'Amerique. La France laisserait faire et donnerait

meme son consentement. Mais Pitt refusa dedaigneu-

sement de se mettre en rapport avec Noel.

Ce qui montre mieux encore k quel point les

ministres etaient desempar^s, c'est une autre mission

secrete dont Lebrun chargea en meme temps un

autre agent de Danton, Felix Desportes, un jeune

homme sans experience, mais non sans appetit, qui

avait 6te envoye k la Cour du due de Deux-Ponts.

Desportes fut invite le 3 septembre, k engager avec la

Prusse des pourparlers secrets pour la detacher de la

coalition : « On m'a vante, lui ecrivait sans rire le

ministre, votre genie et votre patriotisms Vouspour-
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rez faire briller I'un et I'autre et vous couvrir d'une

gloire immortelle en entrainant aux pieds de la

France le plus redoutable de ses ennemis. » Et Lebrun

affirmait ensuite dans la meme depeche que le due de

Brunswick, ce «heros», ainsi qu'il Tappelait apres

Cana et Condorcet, nous faisait la guerre a contre-

cceur et que, par son influence, on pourrait obtenir la

paix non seulement avec la Prusse , mais avec TAutriche.

Bien entendu, Desportes, malgre son genie, ne fut pas

plus heureux que Noel.

Plus que sur ces obliques intrigues, les Girondins

comptaient pour ecarter le peril exterieur sur Taction

toute-puissante , croyaient-ils, des principes revolution-

naires au dela de nos frontieres. En vain Robespierre

les avait mis en garde, des avant la declaration de

guerre, contre cette perilleuse illusion. Ds s'imaginaient

toujours naivement que les peuples etrangers n'atten-

daient qu'un signal pour imiter les Franqais et se

delivrer a leur tour de leurs nobles, de leurs pretres

et de leurs « tyrans »

.

Comme la Revolution franqaise avait ete I'ceuvre

de la bourgeoisie eduquee par les philosophes, ils

estimaient que la Revolution europeenne aurait pour

principaux agents les ecrivains et les penseurs. Le 24

aout, Marie-Joseph Chenier, accompagne de plusieurs

hommes de lettres, vint demander a la Legislative de

regarder comme « allies du peuple franqais » les

publicistes etrangers qui auraient dej^ sape, par leurs

ecrits, « les fondements de la tyrannie et prepare les

voies a la liberte ». II proposa de les declarer citoyens
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franqais, afin que « ces bienfaiteurs de ITiumanit^ »

pussent etre elus deputes. « Si le choix du peuple

portait ces hommes illustres a la Convention nationale,

quel spectacle imposant et solennel offrirait cette

assemblee qui va determiner de si grands destins

!

L'elite des hommes reunie de tous les points de la

terre ne semblerait-elle pas le Congres du monde
entier ? » Deux jours plus tard, la proposition de

Chenier, malgre une timide opposition de Lasource,

de Thuriot et de Basire, etait convertie en decret, sur

le rapport de Guadet, et le dipit ^e cite accorde aux

Anglais Priestley, I'illustre chimiste, Jeremie Bentham.
le c^lebre philosophe de Tutilitansme, Clarkson et

Wilberforce,les eloquents defenseurs des Noirs, Jacques

Mackintosh et David Williams, qui avaient refute

les pamphlets de Burke contre la Revolution; aux

Americains Washington, Hamilton, Thomas Paine; aux

Allemands Schiller, Klopstock, Campe, Anacharsis

Cloots; au Suisse Pestalozzi;^ Tltalien Gorani; au

Polonais Thadee Kosciusko; au Hollandais Comeille

Pauw. Ainsi que Tavait desire M.-J. Chenier, Priestley,

Cloots et Thomas Paine furent elus k la Convention;

le premier refusa sa nomination, mais les deux autres

prirent seance.

Depuis longtemps dej^ les revolutionnaires avaient

accueilli avec empressement les refugies etrangers qui

etaient venus en France pour se mettre k Tabri des

vengeances aristocratiques. Ds les avaient admis non

seulement dans les clubs, mais dans les gardes natio-

nales, dans les administrations, dans les corps elus.
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jusque dans les bureaux du minist^re des affaires

^trangeres. Ces refugies politiques form^rent apr^s la
[

declaration de guerre le noyau de lef^ons etrangeies i

qui devaient liberer apres la victoire leurs patries I

d'origine. D y avait une legion liegoise k Tarm^e du

Centre, une legion beige k Tarmee du Nord. Une
legion batave s'organisa apres le 10 aout, puis une

legion allobroge, composee de Savoyards et aussi de

Genevois, de Neuchatelois et de Vaudois, enfin une

legion germanique, dont le chef, le colonel Dambach,

avait servi sous le grand Frederic.

Le Conseil executif s'efforqait d'entretenir k/
I'etranger de nombreux agents secrets qui propage-

raient les idees revolutionnaires. D subventionnait des

joumaux a Londres, il faisait distribuer en Suisse, en

Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne tout un

flot de brochures. Les refugies de chaque nation

avaient leurs clubs et comites speciaux qui publiaient

des gazettes k Tusage de leurs compatriotes. Ainsi

TEspagnol Marchena, ami de Brissot, redigeait k

Bayonne en franqais et en espagnol une Gazette de la

liberte et de I'egalite.

Les Girondins se flattaient meme de provoquer des

defections en masse dans les troupes autrichiennes et

prussiennes. Le 2 aout, Guadet fit voter un decret qui

accordait aux deserteurs ennemis une pension viagere

de 100 livres reversible sur leurs femmes et une grati-

fication de 50 livres. Le decret fut repandu k foison

sur toutes nos frontieres du Nord et de I'Est. On le

traduisit en plusieurs langues. On s'imaginait que les
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armees ennemies allaient se dissoudre a leur entr6e

en France. On recueillit aux avant-postes quelques

dizaines de pauvres diables parmi lesquels s'etaient

glisses plus d\in espion qui trouvait commode d'exer-

cer son metier k I'abri de la cocarde tricolore et du

bonnet rouge. Cela etait d'autant plus facile qu'aucune

mesure n'avait ete prise contre les sujets ennemis

depuis la declaration de guerre. Alors qu'en Prusse et

en Autriche les sujets franqais avaient ete expulses ou
reclus, en France les sujets autrichiens et prussiens

circulaient librement, honores d'une protection parti-

culiere pour peu qu'ils affichassent des sentiments

civiques.

La croyance en la vertu de la propagande ^tait telle

que Dumouriez, qui passait pourtant pour realiste,

I

envoyait k Lebrun, le 24 aout, tout un plan pour revo-

lutionner la Suisse k I'aide des refugies qui avaient

fonde k Paris le club helvetique. Les refugies Savoyards,

diriges par le medecin Doppet, fondateur de la legion

allobroge, persuaderent au Conseil Executif que la

conquete de la Savoie ne serait qu'une promenade mili-

taire. Le 8 septembre, la petite armee de Montesquiou

lequt I'ordre secret d'attaquer le roi de Sardaigne avec

lequel nous etions encore en paix. Le ministre Lebrun

justifia, apres coup, le 15 septembre, cette attaque

brusquee et preventive en exposant que le roi de

Sardaigne avait tolere des rassemblements d'emigres,

qu'il avait masse des troupes k Montmelian, permis

aux Autrichiens de passer sur son territoire (?), et

refuse enfin de recevoir nos agents diplomatiques.
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L'Assemblee accueillit son rapport par de vifs applau-

dissements.

Autrichiens et Prussiens avaient mis a profit les

trois mois de repit que leur avaient genereusement

accordes nos generaux politiciens. Pendant que ceux-ci,

desobeissant aux ordres requs, etaient restes Tarme au

pied et avaient occupe leurs loisirs k comploter avec

la Cour ou avec les Feuillants,laissant passer Toccasion

d'envahir la Belgique degarnie, Us avaient pu rattraper

le retard de leur mobilisation et de leur concentration.

Le methodique Brunswick avec laprincipale armee,

forte de 42 000 Prussiens et de 5 000 Hessois, s'etait

mis en marche de Coblentz,le 30 juillet, en remontant

la Moselle vers la frontiere. Un corps d'emigres de 5 000
hommes le flanquait k droite avec le corps autrichien

de Clerfayt fort de 15 000 hommes. A gauche,un autre

corps autrichien de 14 000 hommes sous Hohenlohe-

Kirchberg marchait vers Thionville et Metz. Enfin une

armee autrichienne forte de 25 000 hommes et de

4 000 emigres se concentrait en Belgique, face k Lille,

sous le due de Saxe Teschen.

L'opinion generale a Tetranger etait que Brunswick

serait k Paris au debut d'octobre. L*armee franqaise

n'etait elle pas desorganisee par I'emigration en masse

de la plupart de ses officiers ? N'etait-elle pas paralysee

par la rivalite des soldats de ligne, les culs blancs, et

des volontaires, les bleuets ? Ceux-ci, les soldats de

15 sols, ehsaient leurs officiers. Comment des civils,

nommes officiers sans preparation, pourraient-ils se

faire obeir ? L'election tenait-elle lieu de competence
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et d'exp^rience ? Les bleuets n'avaient pas encore —
les plus anciens — un an de presence sous les drapeaux.

Ds se disperseraient en criant a la trahison au premier

choc, comme ils avaient fait, dans les rencontres du
debut de la guerre, k Toumai, k Mons. Les emigres

criaient sur les toits qu'ils avaient des intelligences dans

toutes les places fortes. Ds repetaient que la masse de

leurs anciens vassaux et sujets restait profondement
royaliste et qu'elle se souleverait contre la tyrannic de

la minorite jacobine des qu'elle apercevrait leurs

cocardes blanches. La campagne serait tres courte,

une vraie partie de plaisir.

Les premiers succes des coalises repondirent k ces

esperances. Les Prussiens franchirent la frontiere le

16 aoiit. Ds assiegerent Longwy , dont le commandant
Lavergne se rendit le 23 aoiit, apres un simulacre de

defense et fut laisse par eux en Uberte. Ds assiegerent

Verdun, dont le district avait blame le 10 aout. Le

commandant de la place Beaurepaire, lieutenant-

colonel du bataiUon de Maine-et-Loire, ^tait un
patriote. D voulait combattre. Les royaMstes de la ville

Tassassinerent et firent courir le bruit qu'U s'^tait

suicide. Verdun se rendit \q l^ septembre. Des dames

de la ville visiterent les vainqueurs dans leur camp.

Les Autrichiens de Hohenlohe-Kirchberg investis-

saient Thionville le 4 septembre et le commandant de

la place, I'ancien constituant Felix Wimpfen pretait

I'oreille aux propositions des princes que lui soumettait

le juif Godchaux. Mais I'attitude r^solue de la popula-

tion et des troupes ne lui permettait pas de capituler.
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Si Brunswick, apres la prise de Verdun, avait ete

plus confiant, s'il avait immediatement marche sur

Chalons, il n'aurait rencontre sur son passage aucun

obstacle serieux. Mais Brunswick meprisait Tennemi
et ne se pressa pas.

Le Conseil executif avait perdu 1 5 jours en hesita-

tions et en flottements. Quand Lafayette, abandonne
par ses troupes, fut reduit k s'enfuir, le 19 aout, il lui

donna comme remplaqant Luckner. C'etait un vieux

reitre allemand, legitimement suspect aux patriotes

pour ses intrigues avec Lafayette. On Televa presque

aussitot au rang de generalissime, on le transferale

21 aout k Chalons et on le confina dans la charge

exclusive d'organiser les volontaires de la nouvelle

levee qui affluaient de tous les points de la France.

Pour le surveiller on lui adjoignit deux agents du

Conseil, Laclos et Billaud Varenne qui le denoncerent

aussitot comme incapable et malveillant. D futrappele

^ Paris le 13 septembre.

Kellermann avait leqxx le commandement de I'armee

du Centre, Biron le conmiandement de Tarmee du

Rhin, Dumouriez le commandement de Tarmee du

Nord. Ces trois armees, alignees en cordon le long de

la frontiere, n'avaient pas quitte leurs positions. Biron

avait sous ses ordres environ 25 000 hommes derridre

la Lauter, Kellermann 28 000 en Lonaine k Metz et k

Thionville. L'armee du Nord etait repartie en deux
groupes, les plus nombreux dans le departement du

Nord, de Dunkerque k Maubeuge, I'autre, autour de

Sedan, celui-ci fort de 19 000 hommes. En arriere,
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une cohue de gardes nationaux et de volontaires se

concentrait entre Reims et Chalons pour couvrir Paris.

Des preoccupations politiques dominaient les

considerations strategiques. Dans la crainte d'un

soulevement de Paris, Servan et le Conseil executif

voulaient k tout prix arreter I'avance de Brunswick,

fls prescrivaient k Dumouriez d'accourir en toute hate

prendre le commandement du groupe de Sedan et de

faire sa jonction avec Kellermann sur TArgonne. Mais

Dumouriez revait de conquerir la Belgique. D accumula

les objections. D n'arriva k Sedan que le 28 aout et,

meme alors, il proposa encore k Servan d'envahir la

Belgique en remontant la Meuse. Ce n'est que le l^

septembre, le jour meme de la prise de Verdun, qu'il

se decida enfin k quitter Sedan pour occuper les

passages de I'Argorme. Brunswick, qui avait moins de

chemin k parcourir, aurait pu le devancer ou tout au

moins I'inquieter serieusement dans sa marche de

flanc. Brunswick ne bougea pas et Dumouriez etait k

Grandpre le 3 septembre. Appelant des renforts des

Flandres, il barricada les routes k travers la foret et il

attendit que Kellermann vint le rejoindre de Metz par

Bar-le-Duc.

Brunswick n'attaqua la ligne franqaise que le

12 septembre. II la forqa au Nord k la Croix-aux-

Bois. Dumouriez, au lieu de battre en retraite sur

Chalons, comme le voulait Servan, se retira au Sud

sur Sainte-Menehould. La route de Paris etait ouverte.

Mais, le 19 septembre, Kellermann avec I'armee

de Metz faisait enfin sa jonction avec Dumouriez.
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Les Franqais ^taient d^sormais 50 000 centre 34 000

1

Prussiens.

Brunswick n'avait pas poursuivi Dumouriez
pendant sa retraite de Grandpre sur Sainte-Menehould.

Toujours lent et compasse, il pensait k debusquerles

Fran^ais de leur position par une savante manoeuvre

d'enveloppement sur Vienne-le-Chateau et la Chalade.

Mais le roi de Prusse s'impatientait de toutes ces

longueurs. D ordonna k Brunswick d'attaquer de front

les Sans-Culottes sans plus tarder. Le 20 septembre

done, vers midi, Tinfanterie prussienne se deploya

comme k la manoeuvre devant le mont dYvron et la

butte de Ygkny qu'occupait Tarmee de Kellermann.

Le roi de Prusse s'attendait k la fuite eperdue des

Carmagnoles. lis firent bonne contenance. Un instant,

I'explosion de trois caissons mit quelque trouble dans

leur seconde ligne. Mais Kellermann, brandissant son

chapeau au bout de son epee, cria Vive la Nation

!

Le cri se repeta de bataillon en bataillon. L'infanterie

Prussienne s'arreta. Brunswick n'osa pas lui ordonner

Tassaut. La joumee se termina par un duel d'artillerie

oil les Franqais manifesterent leur superiorite. Une
pluie diluvienne se mit a tomber vers les six heures du
soir. Les deux armees coucherent sur leurs positions.

Elles n'avaient fait Tune et I'autre que des pertes

l^geres, 200 hommes pour les Prussiens, 300 pour les

Fran9ais.

Valmy n'etait pas une victoire strategique, puisque

Tarmee prussienne restait intacte et se trouvait toujours

entre Paris et Tarmee franqaise . Mais c'e tait une victoire
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morale. Les Sans-Culottes si m6pris6s avaient tenu

au feu. Les Prussiens et les Autrichiens perdirent

rillusion qu*ils pourraient les vaincre sans peine en

rase campagne.

Ces hommes de tradition avaient cm na'ivement

qu'en dehors de I'ordre monarchique, il n'y avait

place que pour Tanarchie et Timpuissance. La Revolu-

tion se revela k eux pour la premiere fois sous sa face

organique et constructive. Ds eneprouverentunebran-

lement profond, que Gcethe, qui etait present au

bivouac prussien, aurait traHuit, dit-on, par le mot
fameux : « De ce lieu et de ce jour, date un ere nouvelle

dans ITiistoire du monde. » Au grand poetephilosophe

la verite etait apparue subitement. L'ordre ancien, qui

reposait sur le dogme et sur Tautorite, faisait place a

un ordre nouveau, dont la liberte etait la base. Aux
armies de metier dress^es par la discipline passive

succ^dait une armee nouvelle vivifiee par le sentiment

de la dignite humaine et de Tindependance nationale.

D'un cote le droit divin des rois, de Tautre les droits

des hommes et des peuples. Valmy signifiait que, dans

la lutte si etourdiment engagee, les droits de llionmie

n*auraient pas necessairement le dessous.

Brunswick, qui ne s'etait avance en Champagne
qu'^ contre-coeur, aurait prefere se borner k conquerir

methodiquement toutes les places frontieres afin d*y

prendre tranquillement ses quartiers deliver. D ne se

pressa pas de recommencer Tattaque. Ses soldats

etaient harasses par des marches penibles dans des sols

detrempes. Le raisin de Champagne avait repandu
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parmi eux une dysenteric ^pidemique. Puis ses

convois, obliges de faire un grand detour de Verdun
par Grandpre, n'arrivaient qu'irregulierement. Enfin

les paysans, lorrains et champenois, au lieu d'accueillir

les allies comme des bienfaiteurs, resistaient k leurs

requisitions, s'enfuyaient dans les bois, faisaient le

coup de feu contre les trainards. Detait evident que les

masses detestaient les emigres et qu'ellesn'acceptaient

qu'en fremissant le retablissement de la feodalite.

Brunswick representa au roi que sa position etait

aventuree et qu'il ne fallait plus songer k marcher

sur Paris. Les conseillers du roi hostiles a Talliance

autrichienne, Lucchesini, Manstein, ajouterent que la

guene contre la France ne lui rapporterait rien que

des depenses et des pertes, qu*il tirerait les marrons

du feu pour TEmpereur.

Dumouriez, de son c6t6, desirait reprendre le plus

promptement possible ses plans sur la Belgique. D
avait toujours cm qu'entre la Prusse et la France

Tinteret commun 6tait de s'allier contre TAutriche.

D ne fit rien pour transformer sa victoire morale de

Valmy en victoire strategique. Bien mieux^ sous

pretexte d'^changer le secretaire du roi de Prusse,

Lombard, qui avait ete fait prisonnier, le 20 septembre,

contre le maire de Varermes, Georges, garde en otage

par I'ennemi, il envoya Tagent du Conseil executif

Westermann au camp prussien, le 22 septembre, et

des pourparlers secrets s*ouvrirent qui durerent

plusieurs jours. Dumouriez se flattait de detacher la \
Prusse de TAutriche. Brunswick et le roi de Prusse
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esperaient gagner Dumouriez, qu'ils savaient ambitieux

et venal, et en faire rinstrument sinon d'une restaura-

tion monarchique, du moins de la liberation de

Louis XVI et de sa famille. Manstein, aide de camp
de Frederic-Guillaume, dina avec Dumouriez et

Kellermann au quartier general de Dampierre-sur-

Auve, le 23 septembre. II leur remit une note intitulee

:

Points essentiels pour trouverlemoyend'accommoder

a I 'amiable tout malentendu entre les deux royaumes

de France et de Prusse : « 1° Le roi de Prusse ainsi

que ses allies desirent un representant de la nation

franqaise dans la personne de son roi pour pouvoir

traiter avec lui. II ne s'agit pas de remettre les choses

sur I'ancien pied, mais, au contraire, de donner k la

France un gouvemement qui soit propre au bien du

royaume; 2° le roi ainsi que ses allies desirent que

toute propagande cesse; 3° Ton desire que le roi soit

mis en entiere liberte. »

Manstein etait a peine parti que Dumouriez et

Kellermann apprenaient la proclamation de la R^pu-

blique. Les bases des negociations entamees ne

pouvaient plus servir. On convint cependant d'une

suspension d'armes et Westermann fiit envoye k Paris

porteur des propositions prussiennes. Le Conseil

executif, ou Danton siegeait encore, les examina le 25

septembre. II fiit d'avis que les pourparlers devaient

etre continues. D demanda k Manuel, qui etait encore

procureur de la Commune, de reunir les extraits des

deliberations que celle-ci avait prises pour assurer k

Louis XVI et k sa famille une existence decente au
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Temple. Mais la Commune, surprise de la demande de

Manuel, ne s'ex^cuta pas sans en referer k la Conven-

tion qui donna carte blanche au Conseil ex^cutif

apres un leger debat au cours duquel Manuel qualifia

inconsiderement Westermann d'agent du roi dePrusse.

Westemiann repartit pour le camp de Dumouriez avec

les proces-verbaux de la Commune qui devaient

rassurer Frederic-Guillaume sur le sort de Louis XVI
et avec une lettre de Lebrun qui persistait k offrir

aux Prussiens non seulement une paix separee, mais

I'alliance de la France, k la seule condition qu'ils

reconnaitraient la Republique.

En attendant, Dumouriez prolongeait la suspension

d'amies et echangeait politesses et visites avec les

generaux ennemis. Le 27 septembre, il envoyait du

Sucre et du cafe k Frederic-Guillaume qui en man-
quait, le tout accompagne d'une aimable lettre au

« vertueux Manstein ». Mais Dumouriez lui declarait

en meme temps qu'il fallait traiter avec la Convention

et reconnaitre la Republique. Frederic-Guillaume

n'etait pas encore dispose k franchir ce grand pas. D
fit repondre sechement k Dumouriez que ses presents

etaient superflus : « J'ose vous prier de ne plus vous

donner de pareilles peines » , et il fit signer k Brunswick,

le 28 septembre, un manifeste violent ou il denonqait

k Tunivers « les scenes dliorreur » qui avaient precede

I'emprisonnement du roi de France, les attentats

inouis et I'audace des factieux, enfin « le dernier

crime de I'Assemblee nationale », c'est-^-dire la pro-

clamation de la Republique.
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Ce flit le tour de Dumouriez d'etre dequ et irrit^

en recevant ce manifeste. D y repondit par une

proclamation ou il disait k ses troupes : « Plus de

treve, mes amis, attaquons ces tyrans et faisons-les

repentir d'etre venus souiller une nation libre ! »

Phrases pour la galerie. Dumouriez n'attaqua pas

les Prussiens. D continua d'avoir avec eux des com-

munications frequentes. Fr^deric-Guillaume, qui

n'avait plus que 1 7 000 hommes valides, profita

de ses bonnes dispositions pour lever son camp le

30 septembre et effectuer sans encombre une retraite

qui eut pu se changer en desastre. Dumouriez le

suivit lentement et poliment sans essayer de I'accabler

au passage des defiles de I'Argonne, en prescrivant

meme k ses Ueutenants de faux mouvements pour

les empecher de harceler I'ennemi de trop pres.

Dans ces premiers jours de la Convention, tout

souriait aux Girondins. L'invasion etait repoussee et

nos troupes allaient bientot prendre I'offensive sur les

autres frontieres. De ces succes inattendus les Giron-

dins, qui avaient pourtant desesp^re au plus fort du

peril, recueilleraient le benefice. Mais ils ne songeaient

dej^ qu'a s'en armer contre leurs adversaires politiques.

Brissot dira que ces succes « faisaient le tourment et

le desespoir des agitateurs ». Ainsi, la victoire, loin de

calmer les luttes des partis, les exaspera.
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Le grand historien Albert Mathiez 6crivait
en 1921 dans I'introduction a la premiere
Edition de La Revolution frangaise : « Si on a
supprime volontairement de ce livre, qui s'in-

teresse au public cultive dans son ensemble,
tout appareil d'erudition, cela ne veut pas
dire qu'on n'ait pas cherche a le mettre au
courant des derni^res deeouvertes scientifi-

ques. Les specialistes verront bien, du moins
nous I'esperons, qu'il est etabli sur une docu-
mentation etendue, parfois meme inedite, in-

terpretee par une critique independante. Mais
I'erudition est une chose, I'histoire en est une
autre. L'erudition recherche et rassemble les

temoignages du passe, elle les etudie un a un,
elle les confronte pour en faire jaillir la ve-

rite. L'histoire reconstitue et expose. L'une
est analyse. L'autre est synthese. Nous avons
tente ici de faire oeuvre d'historien, c'est-a-

dire que nous avons voulu tracer un tableau,
aussi exact, aussi clair et aussi vivant que
possible, de ce que fut la Revolution fran^aise
sous ses differents aspects. Nous nous sommes
attache avant tout a mettre en lumiere I'en-

chainement des faits en les expliquant par les

manieres de penser de Pepoque et par le jeu
des interets et des forces en presence, sans
negliger les facteurs individuels toutes les

fois que nous avons pu en saisir Paction. Le
cadre qui nous etait impose ne nous permet-
tait pas de tout dire. Nous avons ete oblige de
faire un choix parmi les evenements. Mais
nous esperons n'avoir rien laisse tomber d'es-

sentiel »•

Couverture
d« Pierre Bernard

Doe. R. Viollet
ISBN 2.264-00956-X

Collection dirigee par Christian Bonrgois


